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PRÉSENTATION DU VOLUME 

Le tome 6 de l'Atlas linguistique de la Wallonie est le neuvième à paraitre dans la col- 
lection. Il appartient à un ensemble de trois tomes (6 à 8) portant le titre général: La terre, les 
plantes et les animaux. Le tome 8, consacré au vocabulaire de la faune sauvage et aux moyens 
de capture traditionnels a paru en 1994. Le tome 7, qui porte sur le vocabulaire des plantes 
herbacées, sauvages et cultivées, et sur celui du jardinage, est en cours de rédaction. 

La matière lexicale éditée ici concerne la terre, l'eau et la végétation (la terre, sa nature, 
son relief: notices 1-10; eaux courantes et dormantes: notices 11-26; la végétation: notices 27- 
40), les routes et les chemins (notices 41-53), les plantes en général (l'arbre, ses parties, son 
aspect, son développement: notices 54-74; les fleurs et les fruits: notices 75-100), les diffé- 
rentes espéces d'arbres, d'arbustes et de plantes à fruits (espéces cultivées pour leurs fruits: 
notices 101-119; espéces à fruits nommés: notices 120-157; autres arbres et arbrisseaux: 
notices 158-173), ainsi que les activités forestiéres et l'arboriculture (notices 174-187). 

Le lecteur remarquera que le tome 6 est le plus épais des volumes publiés jusqu'ici. En 
parcourant les 27 pages d'index de formes et les 7 pages d'index étymologique, il se fera une 
première idée de la quantité de données lexicales recueillies. 

En lisant plus attentivement la table des matières, il remarquera que la nomenclature ono- 
masiologique de ce volume livre une part fondamentale de notre univers linguistique. 

L'enquéte n'a négligé aucune des notions communes relatives au champ prospecté: 
terre, rivière, chemin, arbre, fruit, pommier, pomme, hêtre, faîne... font évidemment l'objet 
d'une (ou de plusieurs) question(s), donc d'une notice. Mais l'auteur du questionnaire avait 
prévu de faire apparaitre à cóté de la notion de chemin, celles de chaussée, chemin creux, 
sentier et chemin de traverse, à côté de mûr (d'un fruit), mûrir, blet, blettir, gâter, pourrir et 
mûre (d'une noisette); outre noisette et noisetier, coudrier, noisette aveline, involucre, trochet 
et chaton de noisetier. L'enquéteur voulait recueillir aussi les trésors lexicaux que cachent des 
notions aussi humbles que trognon de pomme ou avortons de fruits. 

Le lecteur constatera encore que les «additions» aux notices, loin de constituer de simples 
appendices, offrent parfois des matériaux plus riches que le corps des notices qu'elles com- 
plétent; c'est là que se trouvent rassemblées les données qui, recueillies par le biais d'une 
question «ouverte» ou sollicitées indirectement par l'enquéteur patient, enrichissent l'inven- 
taire lexical: espéces de pins, variétés d'airelles, sortes de fagots... 

C'était une gageure de faire apparaitre ce monde lexical et notionnel par le biais d'une 
enquéte par questionnaire. La parution du volume 6 offre une fois de plus l'occasion de 
vérifier que le «pari» de l'enquéte pour l'ALW («noter une langue en 2100 questions», selon 
la formule de Louis Remacle) a été tenu et de s'émerveiller de la richesse et de la qualité 
des documents linguistiques recueillis hier, tout en évaluant leur importance pour la connais- 
sance que nous pouvons avoir aujourd'hui d'un état de langue et d'une tranche de civilisa- 
tion. 

On connaît déjà par les introductions aux volumes précédents et par d'autres écrits les 
exigences auxquelles entend répondre l'édition des données dans l' ALW. L’ interprétation qui 
accompagne l'édition vise à intégrer les données au sein d'ensembles linguistiques organisés. 
Nous expliciterons ici quelques-unes des questions que souléve cette démarche interprétative, 
en insistant sur certains problémes plus spécifiques à la matiére traitée dans le volume 6. 
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La notice comme principe de structuration 

On sait que l'ALW «contient des cartes et du texte» (cf. ALW 1, 17); l'originalité de cette 
œuvre tient à son caractère d'atlas-dictionnaire, ой la notice sert de cadre à l'édition et à l'expli- 
citation des données. 

La tâche première consiste à identifier des formes dont on connaît au moins globalement le 

sens et à expliciter les relations (régulières ou non) qui les unissent. Spécifier le type formel et 
le rattacher à sa famille lexicale constituent une démarche de base pour les rédacteurs de l'ALW; 
cette identification s'effectue le plus souvent par le biais d'un renvoi au FEW, plan intégrateur 
obligé de toute recherche lexicale dans le domaine galloroman.! À ce niveau, le plus simple en 

- apparence, un certain nombre de difficultés demeurent posées, que le lecteur trouvera clairement 
explicitées dans les notes. 

C'est en réalité l'organisation sémantique de la notice, dont dépendent d'ailleurs certains 
problémes d'identification formelle, qui souléve les questions les plus délicates. Nous distingue- 

rons ici trois étapes dans la critique et dans l'interprétation, en indiquant toutefois que, dans la 
pratique, celles-ci sont intimement liées. 

Il s'agit en premier lieu d'établir l'authenticité des données, en décelant celles qui pour- 
raient avoir été suggérées par le questionnaire (calques imposés par le contexte «contraint» de 
l'enquéte). Plusieurs questions sont trop complexes ou assez mal formulées, quelques autres 
visent. des référents absents dans certaines parties du domaine (le genévrier) ou certains 
domaines d'activités qui ne sont pas connus par tous (l’écorçage du bois pour la tannerie)... 

Cette critique métaphilologique sert de fondement à l'objectivation des données de l'Enquéte en 

tant que signes de la langue. 
La détermination plus précise du sens et de la référence des signes est l'objectif de la 

deuxième étape de l'analyse. Les mots recueillis à la question «terrain inculte» ou à la question 
«limite d'une coupe de bois» désignent des réalités différentes, qu'il faut préalablement tâcher de 

distinguer avant d'affiner l'analyse sémantique. En bien des lieux, on oppose 'beoule' *bouleau 
en tant que matière (constituant les balais)’ et "beoulier’ ‘bouleau en tant qu'arbre'. 

L'analyse met ici à profit les commentaires recueillis en marge de l’Enquête, que ceux-ci 
informent sur les choses (tel arbre «n'existe pas», tel type de fagot a tel usage...) ou sur les mots 
(sens secondaires, exemples, emplois figés, attestations toponymiques). Ces données complé- 
mentaires sont particuliérement riches lorsqu'elles sont suscitées par des questions ouvertes (du 
type «espèces de...»)? 

Précisons cependant que la difficulté principale soulevée à ce stade par la matière du volume 
6 tient à l'abondance particuliére de concepts aux contours flous, dont on pouvait prévoir les 
recouvrements partiels: boue, bourbier, fondrière; flaque, mare, étang; lieu couvert de ronces, 

lieu couvert de buissons, broussailles, terrain inculte... L'occasion est donnée de mesurer les 
avantages et les inconvénients d'un questionnaire riche. Certains regroupements ont été opérés 
dans le but d'éviter des distinctions artificielles: par exemple, MONTAGNE ET COLLINE (notice 8), 

MARE ET ÉTANG (notice 19), BOURBIER ET MARAIS (notice 24); sous NOYAU (notice 79) sont four- 

nis des mots qui désignent aussi ou exclusivement l'amande du noyau. Inversement, il a semblé 
utile d'étudier distinctement FOURRÉ, BUISSON, LIEU COUVERT DE BUISSONS, BROUSSAILLES, TER- 
RAIN INCULTE, RONCE, TOUFFE (DE RONCES, de fougères) et LIEU COUVERT DE RONCES dans le but de 

! Nous nous permettons de renvoyer à l'index étymologique, qui peut fournir un autre mode 
d'accés à la matiére du volume. 

? Signalons ici que les données relatives aux espéces de pommes, de poires et de cerises, trop 
nombreuses, seront publiées ailleurs. 
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préserver l'unité organique de chaque notice. Ce dernier choix n'a pas empêché de regrouper les 
mentions d'un mot recueillies à plusieurs questions en fonction de ce qui est apparu comme le 
sens de base de celui-ci (la provenance des matériaux est alors clairement indiquée) ou de four- 
nir en addition ou en notes certaines réponses qui sortaient du cadre envisagé par la notice. Dans 
tous les cas, le rédacteur s'est efforcé de justifier sa décision. 

Le troisième temps de l'analyse vise à montrer les associations sémantiques encore 
analysables en synchronie, soit dans l'espace du mot (le sens premier des mots qui désignent 
l'efflorescence du noisetier est ‘petit chat’, ‘petit mouton'...), soit dans celui de la famille 
lexicale (ramoní ‘bouleau’ est dérivé de ramon ‘balaï’). Dans le cadre onomasiologique qui 
est en premier lieu celui de l'ALW, cette mise en relation permet de déterminer divers envisa- 
gements d'un méme concept. Au delà, elle aide à reconstituer l'unité sémantique des mots 
et du lexique. C'est là le but de la démarche de complémentation mise en œuvre dans la rédac- 
tion: renvois aux autres contextes de l'Enquéte oü le mot a été recueilli (volumes parus ou 
parfois à paraître), renvois aux dictionnaires (à leurs définitions, à leurs exemples) et aux 
études spécialisées... 

La carte comme visualisation de l'interprétation 

Si le travail de rédaction commence toujours par la «grande carte» ou «carte de travail», 
report des données de l’Enquête sur le fond de carte de l'ALW, le texte prévaut cependant dans 
la notice; une carte définitive (à symboles) n'accompagne celui-ci que lorsqu'elle permet une 
représentation adéquate de la matière interprétée. 

Dans le volume 6, nous n'avons pas hésité à offrir au lecteur un grand nombre de cartes. La 
proportion de cartes (92 pour 187 notices) en fait l'un des volumes le plus richement illustrés 
parmi les volumes lexicaux actuellement parus. Certaines notices (par exemple 12 RUISSEAU, 46 
CÓTE, RAIDILLON, 105 PRUNE) ont méme fait l'objet d'une double illustration. 

Afin de rendre ces cartes de synthése aussi intelligibles que possible, nous avons souvent 
opté pour une présentation simplifiée de la matiére: en négligeant une part de la substance for- 
melle afin de faire mieux ressortir la variation lexicale (cartes de types, de radicaux), en ne 
représentant qu'un nombre restreint de types formels ou lexicaux (parfois un seul), en choisis- 
sant parfois certains modes de présentation graphique particuliérement nets (traits ou hachures 
pour délimiter de grandes zones). Les cartes les plus claires ont ainsi pu étre éditées dans un 
format réduit (demi-page), quelquefois trés réduit (partie du domaine sur une seule colonne du 
texte). 

Nous invitons le lecteur patient à feuilleter cet album de cartes, qui lui permettra de 
prendre un premier contact avec la matiére du volume 6; nous nous permettons aussi de 
recommander à celui qui consulte seulement l'atlas de ne jamais négliger cette précieuse 
source d'information. 

Certaines des «belles cartes» du volume 6 donnent les formes wallonnes de mots large- 
ment répandus (cartes 11 BUISSON, 21 ARBRE, 22 BOIS, 32 CROÎTRE, 33 SÈVE, 36 FRUIT, 59 
NÈFLE, 62 CHÊNE, 64 FAÍNE, 77 FRÊNE, 81 TILLEUL...). D'autres présentent la variation formelle 
de mots d'extension plus limitée, certains spécifiquement wallons (carte 2 SCHISTE: type 
"agaise', carte 4 RUISSEAU: type 'rui', carte 17 CÔTE: type *tiêr et variantes, carte 26 BRANCHE: 
type 'cuisse', carte 56 NOIX: formes continuant GALLICA (NUX), carte 61 SORBIER: formes issues 
de HAVERESCH...). 

Quelques cartes permettent de visualiser la seule répartition de types lexicaux spécifiques: 
la carte 3 montre celle de *wague ‘éboulement’, la carte 14 celle de "oriére' ‘lisière’, la carte 45 
celle de *méléye ‘pommier’, la carte 53 celle de *trokes ‘raisin’, la carte 85 celle de 'saus' 
‘saule’, la carte 90 celle de 'écorce' ‘tan’. 
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Des répartitions lexicales différenciant de grandes aires se lisent par exemple sur la carte 44 
POMME (dégageant l'aire picarde de рип’), sur la carte 63 HÊTRE (délimitant les aires respectives 

de FAGUS et de *HEISTR), sur la carte 66 NOISETTE (opposant le type ancien 'noix' au type récent 
"noisette'). On comparera utilement les cartes 52 FRAMBOISE et 71 AIRELLE, qui montrent la dis- 
tribution complémentaire de 'framboise' sans négliger la présentation des autres types autoch- 
tones désignant les deux fruits. On rapprochera les cartes 53 RAISIN et 54 GRAPPE DE RAISIN pour 
comprendre la genése du type *trokes dans le sens 'raisin', les cartes 66 NOISETTE et 67 NOISETIER 
pour mesurer le recul du type autochtone ‘noix’. 

Des répartitions différenciant des aires plus restreintes et visualisant l'extension de plusieurs 
types autochtones se trouvent notamment aux cartes 8 «CHANTOIR», 9 FLAQUE, 16 SENTIER, 18 
CÔTE; 20 TALUS, 25 TRONC, 27 СЇМЕ... Ces types peuvent être les dérivés d'un radical commun, 
comme dans le cas des cartes 6 SOURCE, 37 PELURE, 75 BOULEAU, 76 CHARME, 87 HOUX, 89 BOIS 

PELARD... 
C'est enfin une profusion lexicale que le lecteur découvrira à la lecture de cartes comme 29 

GOMME, 39 TROGNON, 42 AVORTONS DE FRUITS..., encore celles-ci ne présentent-elles qu'une par- 
tie des données recueillies. 

Prolongements lexicologiques et onomastiques 

Si l'ALW n'a en définitive qu'un objectif limité, qui consiste à «donner à lire» les maté- 
riaux d'une enquéte linguistique, certains volumes, le tome 6 tout particuliérement, fournissent 
l'occasion de prolongements. 

Les données belgoromanes gagneront tout d'abord à étre resituées dans un espace linguis- 
tique plus étendu. L'Atlas linguistique roman, qui a prévu un volume sur les noms des arbres 
et des plantes, pourrait étre l'un de ces cadres d'intégration futurs. Par ailleurs, un certain 
nombre de problémes demeurent posés et requerraient des recherches plus approfondies, 
articulant mieux que nous n'avons pu le faire ici information dialectologique et information 
historique. 

Au surplus, le volume 6 devrait, plus que tout autre, aider les recherches onomastiques. Il 
contient bon nombre de termes topographiques qui marquent la toponymie wallonne (les *tiérs 
et les *tiénes, les *tríhes et les *waréchés, les *stréyes, les *chavéyes et les *tchérós...). Seule 
une investigation systématique du vocabulaire toponymique, comme celle à laquelle se sont 
livrées Régine Toussaint et Martine Willems, précisera nos connaissances quant à l’histoire des 
mots toujours vivants et révèlera ceux que la tradition n'atteste plus aujourd'hui que comme 
toponymes. Le chercheur trouvera ici quelques pierres d'attente: les rédacteurs ont édité les 
données toponymiques fournies spontanément en marge de l'enquéte et les ont parfois com- 
plétées par quelque mention ou par quelque référence bibliographique utile; le cas échéant, ils 
ont mentionné, en note ou en addition, des types qui ne survivent qu'en toponymie (ce qui est 
par exemple le cas pour les collectifs en -ETU de noms d'arbres). L'index recense l'essentiel de 
ce matériel en le marquant par «top.». 

Collaborations 

Le tome 6 est le premier volume collectif de l'ALW. Les trois rédacteurs assument la res- 
ponsabilité de leurs notices selon le partage suivant: Jean LECHANTEUR a rédigé les notices 
1-26; 41-100, sauf 86; Marie-Thérèse COUNET les notices 86; 101-124; 131-133; 138-141; 

152-153; 156-157; 162-171; 173; Marie-Guy BOUTIER les notices 27-40; 125-130; 134-137; 
142-151;154-155; 158-161; 172; 174-187. Cette dernière a veillé à l'homogénéisation de la 
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rédaction avant la saisie informatique du manuscrit, qui est le fruit du patient travail d'Esther 
Baiwir. Chaque auteur a relu l'ensemble du volume après composition, ce qui a permis d'ajou- 
ter un certain nombre de renvois internes (qui ne dispensent toutefois pas de recourir aux 
index), d'éviter dans la mesure du possible ce qui est apparu comme des redondances, de 
corriger aussi quelques bévues. Esther Baiwir a préparé les index du volume, lesquels ont été 
revus par Marie-Guy Boutier. 

Le dossier de chacun des rédacteurs contenait un certain nombre de cartes de travail 
(report des données sur la «grande carte») et un certain nombre de relevés de Louis Remacle, 
d'Elisée Legros, de Régine Toussaint et de Martine Willems. Rappelons encore que Jean 
Haust, qui avait congu le projet global de l'ALW au moment méme oü il effectuait les 
enquêtes, avait rédigé les versions provisoires des cartes HÊTRE et HOUX (BTD 2, 1928, 279- 
285). Ceci nous donne l'occasion de redire que l'ALW n'existerait pas sans la collaboration de 
plus de 400 témoins, certains ayant eux-mémes préparé le questionnaire, et de plusieurs enqué- 
teurs ayant poursuivi le travail de Haust après la mort de celui-ci; l'ALW est dans son principe 
une ceuvre collective. 

Pour la première fois, les cartes définitives ont été saisies informatiquement; Paul-Henry 
Comblen a redessiné le fond de carte, créé une police de symboles et dessiné la plupart des 
cartes, quelques-unes l'ayant été par Jean-Christophe Vanhalle. Esther Baiwir s'est chargée du 
report des corrections aprés la relecture des auteurs. 

Que tous ceux qui ont collaboré à la publication de ce volume soient chaleureusement 
remerciés et que soit honorée la mémoire de ceux qui ne pourront apprécier la portée de leur 
travail. 

Toussaint 2005 
Marie-Guy BOUTIER 
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Bibliographie des principaux ouvrages cités en abrégé 

Abaisti - R. MANGON, Dictionnaire abaisti. Étude et édition d'un dictionnaire manuscrit anonyme 

wallon liégeois-français de la seconde moitié du 18* s., Université de Liège (mémoire de licence 

en Philologie romane), 1968. 

AHL — Annuaire d'histoire liégeoise (ou Annuaire de la Commission de l'histoire de l'ancien pays de 

Liége). 

ALCB — Atlas linguistique et ethnographique de la Champagne et de la Brie, par H. BOURCELOT, Paris, 

vol. 1, 1966; vol. 2, 1969; vol. 3, 1978. 

ALF — Atlas linguistique de la France, par J. GILLIÉRON et E. EDMONT, Paris, 1902-1910. 

ALLR — Atlas linguistique et ethnographique de la Lorraine romane, par J. LANHER, A. LITAIZE, J. RICHARD, 

Paris, vol. 1, 1979 ; vol. 2, 1981 ; vol. 3, 1985 ; vol. 4, 1988. 

ALPic. — Atlas linguistique et ethnographique de la Picardie, pat F. CARTON et M. LEBÈGUE, Paris, vol. 1, 

1989 ; vol. 2, 1997. 

ALW 1 — Atlas linguistique de la Wallonie. Tome 1. Aspects phonétiques, par L. REMACLE, Liège, 1953. 

ALW 2 — Id. Tome 2. Aspects morphologiques, par L. REMACLE, Liège, 1969. 

ALW 3 — Id. Tome 3. Les phénomènes atmosphériques et les divisions du temps, par É. LEGROS, Liège, 

1955. 
ALW 4 — Id. Tome 4. La maison et le ménage (1™ partie), par J. LECHANTEUR, Liège, 1976. 

ALW 5 — Id. Tome 5. La maison et le ménage (2* partie), par J. LECHANTEUR, Liège, 1991. 

ALW 8 — Id. Tome 8. La terre, les plantes et les animaux (3° partie), par M.-G. BOUTIER, Liège, 1994. 

ALW 9 — Id. Tome 9. La ferme, la culture et l'élevage (1" partie), par +É. LEGROS, édité et achevé par 

MT CouNET, Liège, 1987. 

ALW 15 — Id. Tome 15. Le corps humain et les maladies (2° partie), раг M.-G. BOUTIER, Liège, 1997. 

ATTEN — A. ATTEN, Le wallon frontalier de Doncols-Sonlez |...]; Luxembourg, 1980. 

BAL — W. Bar, Lexique du parler de Jamioulx [Th 24], Liège, 1949. 

BAL, Büch. = W. BAL, «Le dur métier de bücheron dans quelques villages de l'Entre-Sambre-et-Meuse 

[Th 24, 35...]», ОВК, 5, 1946, 203-227. 

BALD(INGER), Etym. ou BaldEtym — K. BALDINGER, Etymologien, Untersuchungen zu FEW 21-23, 

Tübingen, Band 1, 1988; Band 2, 1998; Band 3, 2003. 

BALLE — A. BALLE, Contribution au dictionnaire du parler de Cerfontaine [Ph 45], Liège, 1963. 

BASTIN ou BASTIN, Faym. — J. BASTIN, Vocabulaire de Faymonville (Weismes) [My 6], BSW 50, 1909, 

535-600. 

BASTIN, Plantes = 1р., Les plantes dans le parler, l'histoire et les usages de la Wallonie malmédienne, 

Liége, 1939. 

BDW — Bulletin du Dictionnaire général de la langue wallonne, 1906-1970. 

BELLEFLAMME où BELLEFL. — G. BELLEFLAMME, La vie herbagére au pays de Herve-Blegny-Dalhem dans 

la premiére moitié du vingtiéme siécle, Blegny, 1998. 

BLocH-WARTBURG — O. BLOCH et W. von WARTBURG, Dictionnaire étymologique de la langue française, 

Paris, 51968. 
Boby, Agric. — A. BODY, «Vocabulaire des agriculteurs de l’ Ardenne, du Condroz, de la Hesbaye et du 

Pays de Herve»; BSW 20, 1885. 

BOULARD — J. BOULARD, Enquétes sur le parler d'une commune ardennaise, Jehonville [Ne 38], Univer- 

sité de Liége (mémoire de licence en Philologie romane), 1960. 

BOURCIEZ — E. et J. BOURCIEZ, Phonétique francaise, Étude historique, Paris, 1978. 

BOURG. = H. BOURGEOIS, Le patois picard de Comines [To 6] et de Warneton [To 3], Comines, 1973. 

BRUN., Eng. — Ch. BRUNEAU, Enquéte linguistique sur les patois d'Ardenne, Paris, 1914-1926. 

BSW — Bulletin de la Société [liégeoise] de langue et de littérature wallonnes. 

BTD — Bulletin de la Commission royale de toponymie et dialectologie. 

CAMBRESIER — M. CAMBRESIER, Dictionnaire wallon-françois ou Recueil de mots et de proverbes fran- 
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TOME 6. — NOTICE 1 

1. TERRE 

Q.G. 296 «laisser une terre en jachère».! 

Alors que dans 'fer' (ALW 1, c. 40), la diph- 
tongaison couvre presque tout le domaine wal- 
lon, dans 'terre', elle est limitée à l'ouest du 
Hainaut et au sud de Vi. La voyelle non diph- 
tonguée est brève, surtout à l'est, ou longue, et 
plus ou moins ouverte. 

On constate, à l'une ou l'autre des q. op le 
terme figure, des variantes de longueur et de 
timbre en de nombreux pts; les plus importan- 
tes sont notées dans le tableau. 

Ф ALF 1299; ALLR 506 (mauvaise terre). 

"ёге, *tére: tèr D 34, 123; W 1, ‘36, ‘39, 
66; L 85, 87, 113; Ve 32, 40, 44, 47; My 1-4; 
Ma 51; B 2, 73, 4-12, 714, 717, ‘19, 21-33; 
Ne “10, 11, 719, 20, 23, 26, 32, /59 | -e- Ni 19, 
20; D ‘99; B 16, “18; Ne 31 | -&- Ne 738 | -2-, 
-& D 30, 7103, 132; W 3, '9, 10; L 7, 61; 
Ma 29, 40, 53; Ne 21, ‘22, 24, 51 || *tére, 
*tére, *tére ...:? tèr, -é- Ch 16; Ar 1; D 15, 
120, 136; W 30; H ‘39; L 4, 14; Ve 31, 34; 
Ma 2, 12, 20; B 15; Ne 33, 39 | -é- No 1,2,3 
(ou forme diphtonguée), "5; To 7, 13, 28, 48 
(ou forme diphtonguée), 73, 94; A 1, 720, 44, 
50; Mo 1-17, 23, 41-79; S 1-13, 29-37; Ch 22, 
4, 27-43, 754, 61, 63, ‘64, 72; Th 72, 14, 24, 
29-53, 62-72; Ni 1, 28-39, 72, 90, 93, ‘97, 
102; Na 1-19, 22, 30, 49-79, 107; Ph 16, 37, 
42, 53, 61; Ar 2; D 7, 38, ‘63, 64, 81-94, 7108, 
^109, 113; W 13, 21, 35, 42, "56, 63; H 2, 21, 
27, 28, 37, "42, 49, 53-68; L 29, 35, 45, 106, 
114, 116; Ve 35-39, 41, 42; My 6; Ma 3, 19, 
43; Ne 43, 49, 57, 60; Vi 27 | -é-, -&- To 24; 
A 12 (ou forme diphtonguée), 37; Mo 20; 
Ch 26; Th 54; Ni 2, 5, ‘10, "11, 45, 61, ‘62, 
80, 107, 112; Na 720, 44, 84, 101, 112, 127- 
130; Ph 6, 15, 33, 45, 69, 81, 86; D 40, ‘100, 
101, 110; H 69; L 19, 66, 94; Ve 26; Ma 4, 24, 
42; Ne 4, 16 | -ë- Ni 6, ‘9, 714, 17, 24, 26, ‘66, 
85, 98; Na 23, 109, 116, 135; Ph '40, 54, 79, 
84; D 25, 36, ‘45, 46, 58, 68-73, 96; L 43; 

Ve 1-8, ^15, 24; Ma 35, 36, 37, 39, 46, 50; 
Ne 3, 55,9, 14, 15 (ou -à-) | -é- L 2 (à Emael), 
39 | -2-, -é? То 2, 6; S 19; Th 25, 73, 82; 
Ni 74; Na 99; W 59; H 1,8, 50; L 101; Ma 1; 
Ne 47, 63, 69, 76; Vi 2-8, 16, 18, 25 | -é- Th 5; 
H 38, 46; L 1; Ne 65; Vi 13, 221, 22 || “аге: 
tar L 2; Ne 15 (ou -&-) || *tiére, -ié-, -ié-, *tch-: 
tyér То 37, 39; А ‘13 (var. réèr q. 628), “18 
(var. tyér, téyér); Vi 35 (ou tyër) | tiyer A 28 
(q. 672) | té A ‘10 (q. 628, ou tèèr) | tyèr 
No 3 (q. 672; tyér q. 628; tyèr q. 1577), ‘4: 
To 1, 27 (var. tyér, tyér), 99; A ^52 (ou сёр), 
60; Mo 37 (ou cér) | têr To 43 | t;yér То 48 
(q. 1577) | éyér To 58 (var. -yér q. 628, 1577), 
71 | ёёк A 55 (q. 628, 808; tyér q. 1577); 
Mo 64 (ou tèr) | сё" To 78 | tyér A 55 
(var. čèr) | «tiér» Vi 736 || ‘tire, *tire...: tir 
Vi 46 (ou tir) | -ï;- A 2 (ou -1,-); Vi 37 (Gd), 47 
Gd.) | -ï,- Vi 38 | -i- A 7 (ou -i-, -&-); Vi 43, 46 
(ou -L-) 

! Complétée par les q. 628 «sur la terre; au 
ciel; en enfer», 671 «la terre est "engivrée"», 
672 «il a gelé blanc la nuit sur la terre», 808 
«on fume la terre avant de labourer», 1523 
«une motte de terre», 1577 «se coucher à 
terre», 1756 «battre la terre avec des planchet- 
tes»; on n'indique pas l'origine des variantes 
lorsqu'elles apparaissent dans deux q. au 
moins. De la q. 2064 («de la terre qui 
s'émiette»), on a négligé les var. de la voyelle; 
retenons seulement cyér A 12, tër Ма 9. Le 
terme reparaitra encore dans le t. 10 (TERRE DE 
CULTURE). 

? En outre tèr, tër No 1; To 7, 94; A 44, 50; 
Mo 1, 9; S 36; Ch 4; Th 72, 62, 72; Ni 39; 
Na 30, 49; D 7; W 63; H 42; Ма 3; Ne 43, 49, 
57, 60; Vi 8, 16. 

` On néglige quelques réponses 'champ', 
"terrain', *bokét... ‘morceau, pièce (de terre)’. 
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b CARTE 1 

ARGILE 

*arzéye, -éye, -iye... 

*árzéye..., “Ar, *ór- 

*arzile 

"óztye 

*órjéle 

*arguiye... 

*arguile 

“argjile 

HINOTIVA VT SG ANOELSINONTT улу *arjile... 

*diéve, *dj- 

“djèfle, * défle... 

ж “elite 

*diéle, *dj-... A * digue 

*déle, -è- 

*déne `Ë "forte terre' 



TOME 6. — NOTICE 2 

2. ARGILE (carte 1) 

Q.G. 1538 «de l'argile grasse». 

Les réponses concernent diverses sortes d'ar- 
gile, de couleurs et de consistances différentes. 
On distingue principalement l''argile', jaune ou 
rousse, servant par ex. pour la construction des 
murs de torchis (v. ALW 4, not. 9), et la 'derle', 
blanchátre, plus compacte, utilisée pour la 
poterie ou, mélée à du poussier de charbon ou 
à de la tourbe, pour faire des *hotchéts, blocs 
de chauffage (v. ALW 5, 52a, 56a). 

La formulation de la q. («argile grasse») a 
dû pousser certains témoins à se contenter de 
la réponse 'derle' (B), qui leur aura paru plus 
exacte. Cependant, le t. 'argile' est connu 
dans tout le domaine proprement wallon et en 
picard, bien qu'il soit rare dans le sud-wallon, 
où il est d'ordinaire remplacé par "forte terre" 
(H 1), type spécifique du gaumais. 

Le traitement de ARGILLA présente dans les 
parlers de Wallonie plusieurs particularités: la 
voyelle tonique a parfois un aboutissement dif- 
férent de celui de VILLA (v. vol. ultérieur), 
notamment en namurois (-éy, -éy et non -iy) et 
en brabançon (-èl, -al, А VIID;? surtout, la 
consonne suivant r aboutit généralement à z en 
wallon et méme en quelques pts picards, à g 
(parfois palatalisé en $), dans le Hainaut occi- 
dental. 

Quant au type B, d'origine celtique, il cir- 
conscrit le domaine proprement wallon et 
picard (de Belgique et de France). Les deux 
variantes — picard *diève, wallon *dièle, que le 
français a empruntées toutes deux (diève et 
derle) — sont rattachées, la première à *DERVA, 
la deuxiéme à un diminutif *DERVULA. Les for- 
mes picardes *djéfle (B 2) pourraient inviter à 
rattacher toutes les formes au diminutif, avec 
finale complexe diversement réduite. Quelques 
réponses sont trés localisées (C-G); d'autres, 
approximatives (H D. 

* BRUN., Enq. 56. 

A. '(grasse)  argile'^ I. *arzëye, -éye, 
-iye...: arzèy Мо 9; S 1, 13, 19, 29; Th 54 (ou 

-їу); Ni 72 | -éy Ve 31 | -é Ni 38 | -iy Ne 33 | 
-у Mo 58, 79; S 31, 37; Th 2, 5, 14, 29, 43, 
46, 54 (ou -ёу), 62-82; Ni 1, 721, 90; Ph 69, 
86; Ne 24 (tèr d ~) | -i Ch 26 | -ï Th 25. 

II. *àrzéye, -ёуе...: ärzèy H 21; L 61, 85; 
Ve 37-40, 47; My 1, 3-6; Ma 20; В 2, 3,4,5 
(rare), 6-9, 11 (= tèr du fami), 12 | -ey Ve 42; 
Ma 42 | -èy Ni 33 | -èy Ve 34 (ë”-) | -éy H 27, 
‘28; Ve 35 | -iy Ch 28, 43, ‘64; Th 24, 53; 
Ph 79 || *árzéye, -ёуе..., *ór-...: àrzèy Ni 36; 
D 34; W 1, 10, 13, 30, 739, 42; H 2, 49 
(rousse), 53, 68; L 4, 35, 45; My 2; Ma 3, 29 | 
-èy W 35, 36; H 50; L 113, 116; Ma 2, 24 | 
-èy D 64; W 66; L 106; Ma 4-19 | -éy W 59, 
63; H 1 (argile jaune pour briques), 8, 37, 38, 
‘39 | чу Ch 4; D 30; W 21; H 69 | -Í, Ni 19, 20 
-IW 3 | órzey L 1, 7, 14, 39 (-ey), 114; Ve 24 | 

-èy H 67; L 29, 94; Ve 1, 265 | -éy Ve 32 (bón ~) 
| -iy Ch 27 || *orzéye, *ór-...: órzey L 32, 43, 
66; Ve 6 (ou àr-), 8 | -êy L 101 | -iy Na 19; 
Ph 42 | órzey D 38, 68, 72; L 2 («ôrsèy») | -èy 
L 19 | -éy Na 6, 30, 59; D 84 (?) 96; Ne 4 | 
-äy Ni 39 | -iy Ch 33,61, 72; Ni 26, 28, 45, 85, 
107, 112; Na 1, 20, 23, 44, 49, 69, 84, 99-135; 
Ph 6-37, 45, 53, 54; Ar 2; D 7, 15, 25, 36 
(jaune), 40, 46, 58, 73; Ma 35, 36 | -iy Ni 17; 
Na 22. 

III. *arzile: arzil To 27, 37. 
IV. *óziye: óziy Ni 2, 75. 
= V. *arguiye, -iye...: argiy A 18, 20; S 6 | 

Je A 28 | -éy Mo 44 | -iy A 1, 37, 44, 50; 
Mo 20, 37; S 10 | -ï, Mo 41 | -ï„ Mo 17 | -ï 
Mo 42. | 

VI. *arguile: argil To 99; A 752, 55, 60. 
VII. *ardjile: argil A 12; Ne 63. 
= VIII. *ôrjèle, -ale...:? ér#el Ni 11 [al 

Ni 22 (d'après tém. de Ni 39), "25, 61, 80, 93. 
= IX. *arjile...: aržil To 7, 39 («argile»: -Z- 

ou -g-7), 58, 78 (àr-), 94; Mo 64; D 132; 
Ne 69 | -il No 3 | -él To 73 | -il No 1,2. 

B. 1. *diéve, *djé-..., *déve...:? dyèf Mo 41 
(dé ~, argile verte, glaise) | gef To 58; А 50 
(sé ddl vré ~; il n'y en a pas à A 50), 55; 
Mo 42-44 (de ~) | dif A 2 (ou йл dé ~) | 
diye?f A 28 | diyèf A 718 | dë f To 28 | déf To 6 
(ou kras ~); A 7 (tér dé ~) || 2. *djèfle, 
*dé,fle...: «djyèflæ» To ‘71 | d;efl To 48 | -éfl 
To 43 | dë fl To 24 (graz ~) | d;ëflœ A 12 (ou 
défl,) | defl To 13 || 3. *dièle, *djéle...: dye! 
To 27; Na 30, 79, 101; H2; L 7; Ma 43 | d'yèl 
Ma 1 | gèl To 1 (verte); D 25 (ou tr al =), 34, 
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64; W 21 (au fond des sablonniéres), 30, “39, 

63, 66; H 1, 21-28, 37, 38, "39, 46, 49 (rouge), 
50, 53, 67, 69; L 1, 19 (= дап Órzéy, argile 
jaune), 29 (blanche comme la marne), 61. 87, 
101, 116; Ve 31-34, 37, 41; My 1; Ma 3-4 (dèl 

vih ~ ‘de la vieille ~”), 9, 46 (ou dél), 51, 53; 
B 12 | dyel Ni 98; Ph 45 | gel L 43, 66; Ve 26; 
Ma 39-42 | gal H 68 || *déle, -ne...: dél Na 1, 
22, 107, 135; Ph 772 (d'aprés tém. de Ph 79); 
D 36 (blanche), 72, 81, 84, 101, 110 (moins 

grasse et plus blanche), 113; Ma 35 (syn. órziy, 
А), 36, 46 (ou gèl), "48 (dol ~ t&r); Ne 9, 11, 20 
| dén Ph 84 | dēl Na 6; Ne 4 | dil Ne “64. 

C. "elt? klit To 2 (m.). 
D. *digue (Ғ.):! dik Ch 61; Th 24 (argile 

grasse); Na 107 (syn. dél; terre plastique). 
E. *eráwe (f): kräw Na 30 (argile plus 

grasse). 
F. 'agaise':"? 

nom de l'argile) 
railles). 

G. '(terre)'? glaise': 2/2 Ch 43 | -ès Vi 47 
(2) || "terre" glés Vi 2 | -s Vi 13, 35, 43. 
H. 1. "оме terre'24 fwèt B 9, 33 | fiat 

D 123; Ma 51; B 21, 22, 24-30; Ne 14-16, 26, 
31 | fért Ne 32, 39,43, 47, 57, 60, 76 (ou Мае, 
n. 18); Vi 8, 13,25 | fór(t) Ne 44 | fór, Ne 49, 

63; Vi 18 | fór Vi 2, 6 | fürt Vi 22, 27 | für 
Vi 37 | faiórt Vi 35 | fu,rt Vi 38 || 2. "grasse 
terre1:15 kras Ph 81; Ve 44, 47 (pl. dé krásé t.); 
В 5, 7, 11 | -à- L 116; My 2 | -ó- Ph 42 | -é 
Ph 61; Ar 1; D 94; Ne 11 | -a- Mo 23; S 29, 36, 
37; Ch 16, 26, 63; Th 2; B 23 | -aš Mo 1 || 
"tere? егйз Vi 46 || 3. ‘jaune ќегге":!% gen 
Ve 40, 47; B 15 | -a- Na 69 (différent d'órziy) 

| -ó- Mo 64; D 136; Ne 31, 51 | Zón D 110, 120 
l| 4. "rouge terre':!7 лде Ph 33 (-1; D 25, 73 | 
pl. dé ručè t. Ph 37.18 

H'.? 1. Чеге de роб: dé pò S 31 (argile 
verte) | -- pó A 37 || 17. 't. à potier: a рой 
Mo 79 || 2. ч. à briques*: a brik Ni 112 || 3. "t. de 
mortier': du mwérti My 4 || 4. 't. a plaquer 
(саа. enduire un mur de torchis)': a plakt My 1 
ll 5. "t. de foulon': dé failô Th 29. 
Н“. "leüse-tére, *lóse-, ^n-:?9 [ds tèr L 45 | 

lós ter L 7 (2* ligne, plus légère) | nós tèr 
W 13; L 35 | -- tèr W 739. 
H”. *tchif-tère...:?! čīf tèr W 3 (terre fria- 

ble, très légère, ni argile ni sable), ^39 (v. n. 20) 
| -- tèr W 13 (где tèr, t. rouge, comme l'argile; 

avay 

V = w. 
gas B 11 (terre jaune et pier- 

ne colle pas; on en fait quelquefois du mor- 
tier); L 35 (2* couche, plus légère et plus fria- 
ble), 45 (esp. de limon argileux). 

I. *cánrwe, *conrwa:? kärwè Vi 16 (marne 
rouge ou bleue) | kórwa Vi 8, 13, 46 (E. Lecocq; 
kó- Hanuse; rare). — En outre 'de la forte terre 

(H 1) comme du? kórwa Vi 22, 27.23 

! V. To 1; Ni 98; Na 79; Ph 84; D 81, 101, 
113; H 46; L 87; Ve 41; Ma 1, 39, 40, 43, 53; 
Ne 9, 11, 20. 

2 FEW 25, 199-206 ARGILLA (et spéciale- 
ment 204a: commentaire et n. 40) pose ARGILA 
(rarement attesté) comme prototype des formes 
galloromanes. — Pour la fin., comp. 'anguille', 
ALW 8, not. 106. 

3 On traduit souvent l'adjectif, comme dans 
la q., mais en l'antéposant d'ordinaire (postpo- 
sition à To 37, 73; A 12, 720, 50, 752; Ph 15). 
Aux pts entre parentheses, le subst. seul a été 
également noté. Formes: kras (parfois -z par 
assimilation) To 27, 37, 39, 99; А 12, 720, 28, 
50, “52, 60; Mo 41, 44; S 13, 19, (31); Ch 4, 
27, 28; Th 5; Ni 1, 11, 33-39, 72, 107; — -à- 
H 21; L 61, 85; Ve 31, 37, 38, 40, 42; Ma 20; 
B 2, 3; — -à-, -á- Ni 19, 20; D 30; W 1-21, 
39, “42, 59; H 2, 38, 739, 50, 53; L 45, 106, 
113, 116; Ve (35); Ma 2-19; — -ó- H 67; L 1, 
19, 39, 94; Ve 24; — -ó- Ni 85; Na 19; L 43, 
66; Ve 6, 8; = -ó- Ch 72; Ni (17), 28, 45, 80, 
93; Na 20, 30, 44, 59, 84, 101, (109), 127, 
129, 135; Ph 15, 16, 53; D 7, 15, 38, (46), 58, 
96; — gra То 73 (dœ l ar£él ~). — Autre déter- 
minant ('forte arg.'): fòrt A (44); Mo 20; fwat 
Ph 53 (ou krós); comp. H 1. 

^ Autres localisations: Ch 729, ^34, "35 *árzíye 
(CARL2); Ch “67 *aurziye BSW 50/2, 617; var.: 
Ni 1 *árzfye (CoPP.; EH: ar-); nam. «aurzée» 
(Pms., ou *órzie)... FEW 25, 199. — Sens 
figuré: Na 107 dél frák órziy 'de la franche 
argile', ‘des excréments’. — Dérivés: 'argilier' 
(m.): drzéyi, ‘fosse à l'argile" My 3 (chaque vil- 
lage a ses ~); cf. DL drzis, Id: Scius donne 

*árzéyís 'argilliers', f. pl; — 'argiliére' (f.) (dans 
des Ld): H 68 à vévi dèz dhlir, Ld., où on a 
extrait de l'argile; Ma 42 üz ahir, 1.4., en fr. aux 
Agelires; cf. ВТО 22, 433; 23, 175 (Huy Axhe- 
liere)...; comme nom commun: Ph 45 (BALLE) 

*aurziywére; Ch 61 -*aurziére (CARL2); — 
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tarjéron: Mo 42 arféró «mauvaise argile» 
(q. 1539); cf. DEPR.-Nop. *arjéron ‘argile mêlée 
de sable peu propice à la fabrication des briques”: 
mont. [SIG.] ergeron ‘terre argileuse’ (v. d'autres 
mentions FEW 25, 201b); — 'argileux*: 'terre' 
arzèyæs S 1 (ou -zi-); cf. DL *árziyeüs; Ch “29 
*ürziyel (CARL 2): Th 24 id. (BAL): WARN., Cult. 
199 *árzieüs...; — 'argil-as' (< -ACEU) ‘argileux’: 
órziyas Ch 33; Ni /5; Na 116; id. Ni 1 (Coppi 
Na 107 (VERHULST). 

? On la mêlait avec de la poussière de char- 
bon pour faire du “plakis” (mortier de chauf- 
fage). Comparer Ma 4 *fé on lapis” (brouet) 
po fé on plakis’. Cf. n. 8, 15, 23. 

6 L'hésitation ne porte probablement pas sur 
la forme, mais sur la justesse de la réponse 
(pour 'argile grasse', plutót *déle B). 

7 Finale tout à fait anormale. 
* FEW 3, 50b *DERVA; du diminutif -ULA 

pour les formes en *-/e, mais le diminutif pour- 
rait expliquer aussi bien *diéve (< *diéfle) que 
*diéle. — Ajouter To 7 ded аду (à la q. 1539 
«schiste», mais cf. Maps défe ‘terre glaise’); 
Th 735, 745, “46 *déves, f. pl., ‘terre franche, 
compacte mais propre à être mise en culture? 
(CaRL 2); — Mo 20 *diéfe ‘argile bleuâtre plus 
grasse que l'argile ordinaire’ (BSW 50/2, 622); 
— Na 84 *diéle id. (et MELIN ‘derle, terre plas- 

tique’); Ph 22 id., ‘terre plastique compacte 
et visqueuse' (CARL); Ve 1 id. (Wis); — 
Ph “42, 52 dèle ‘argile pour la fabrication de 

la faïence’ (CARLA, 326 s.v. *dérle, ce dernier 
sans localisation, étant sans doute le mot fr.). — 

C'est proprement l'argile grasse, généralement 
blanchátre (méme si 'argile', t. gén., peut ser- 
vir à la désigner: v. DL tdël blanke árzéye = 
dél diéle); on la dit blanche à D 36; L 29, grise 

à H 1, verte à To 1, mais jaune à L 19 (gèl = 
čan órzéy) et rouge à H 49 (par opposition à 
l'árzéy, rousse)...; plus grasse que l''argile' à 
Na 22 («terre fort argileuse») et L 101; mais 
moins grasse que l'argile jaune à D 110. — On 
la mélange avec de la poussiére de charbon 
pour faire du mortier de chauffage: noté à 
To 58; Mo 42; H 1, 739 (pour faire du *plakis : 
pour le feu); L 101 (comparer n. 5, 15, 23); — 
c'est de la terre plastique qu'on utilise ou uti- 
lisait pour la poterie à Na 107, 135 («on ne 
l'extrait pas parce qu'elle contient beaucoup 
de fer»); D 25 («terre à potier», on en fait des 

creusets de mouleur HOSTIN), 72 (fós al - ‘trou 
à terre plastique’): Ph 45; H 38 (argile fine pour 
poterie), 69... Cf. E. Dony et L. BRAGARD, Voc. 
technol. du tireur de terre plastique, BSW 50, 
607-628; J. DERNONCOURT, L'extraction de 
la terre plastique dans le Condroz, EMW 14, 
74-104. — Dérivé: D 25 dèrlè ‘enduire de terre 
glaise’? (HOSTIN)... — La réponse *dél djéle! 
équivaut plus ou moins à 'zut' L 61 (cf. DL, qui 
signale aussi 'envoyer à la derle', forme euphé- 
mistique pour 'au diable"). 

? Ajouter To 6 *clite, f., ‘argile’ (BOURG.). 
Forme à ajouter FEW 16, 332a, flam. KLUT. 

10 Ajouter Ch 729, 33, /35, 36, 43, 46, /51, 
^60; Ni 28 *digue ‘argile plastique d'un blanc 
grisâtre; terre à digue’. À Na 107, on dit qu'on 
l'utilise pour fabriquer des tuiles (BSW 60, 
248). — FEW 15/2, 60b puc (corriger «argile 
trés cons[is]tante»). Comparer not. 18, *digue 

‘berge’. 
! Cf. PIRS. *crawe ou -au- ‘terre plastique 

de mauvaise qualité...; Na 84 (MELIN et 

DL 179) *crawe 'id.; CARL? id. (terme de 
potier); Condroz id. (EMVW 14, 101); LÉON. 

52 *crawe (syn. *déle) 'terre plastique'... Le 
terme «crawe» a été connu à L 118 au sens 
‘terre réfractaire kaolinique' (L. THIRY, d'après 
BTD 20, 293). Synon. (d'après BSW 50, 620, 
621, 626): *crausse tére (Ch 67), *savon (Mo 20, 
Ch “67; Th 72; Na 84); *cayolin (Th 72), *chf 
(Th 72), ce dernier repris FEW 21, 39a (c'est 
probablement la forme ancienne de 'suif', 

aujourd'hui *swif à Th 72; cf. ALW 5, not. 57). 
— À D 25, d'aprés HOSTIN, *crauwe désigne 
aujourd'hui une pipe de terre. — Ajouter ces 
mentions sous prélat. *KRAW, FEW 2, 1295b 

(cf. BTD 20, 329). 
12 V, d'autres attestations de ce sens à la 

not. 3 SCHISTE, n. 2. 
13 Pour 'terre', v. not. Í. 
^ En certains pts, chute du -t final de l’adjec- 

tif, assimilé par le t initial du substantif. FEW 3, 
734 FORTIS. On en fait venir, dit-on à Ne 15, 
pour faire une “batire, une aire de grange. 

15 Cf. DEPR.-Nop. *crasse tère, COPP. *crasse 
tére; Wis. *crásse tére (pop.)... Autres mentions 
dans ALW 4, not. 8, parfois avec var. (Mo 1 tèr 
gras; ici kras ter). À Ch 63, on s'en sert pour 

*péstéler Г térouye (-4iy) ‘piétiner le poussier de 
charbon’; cf. n. 5, 8, 23. 



TT 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

SCHISTE 

Type 'agaise' 

O *èdjâhe, -à- 
e *édjáhye... ‚= Заране, A. 4 SE 

SINOTIVA УЛ За ANOLLSIQONTI SN UN 

X гаф... A adjâje.. = = “agé... 

e *djâhe... <: = "agáje, -ó- 

as ‘djähye 
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16 Ajouter ‘jaune terre' D 123, “129; Чеге 
jaune' To 73 (d'aprés ALW 4, not. 8, U); To 7 
*tére djone (MAES). 

17 A Mo 64, du *roujon (габ) est une terre 
trés argileuse; subst. à ajouter FEW 10, 533b 
RÜBEUS. 

18 On а noté encore "de la blanche terre": 
blak B 23; -àc Ne 76; est-ce la derle (cf. n. 8), 
ou la marne (à L 19 blak tèr = móy)?; — "de la 
verte (vet) terre' Na 23 (sans autre précision); 
— "de la terre! tout simplement à Ма ‘48. — À 
Th 73, la *térasse sert à faire les murs de tor- 
chis (ALW 4, not. 8, U). 

19 On regroupe ici quelques dénominations 
secondaires d'aprés les emplois; toutes dou- 
blent un terme plus général. — Ajouter encore 
"terre de *colons (pigeons)! W 13 (terre salée, 
qui ressemble à l'argile, [et que les pigeons 
aiment à becqueter]); d'aprés DL 366b, c'est, 
comme “têre di molin ou *doüce tére, le syn. 
de H” et H”. 

20 DL 366b: «limon jaune pâle ou grisâtre, 
doux au toucher, recouvrant le limon hesbayen 
proprement dit». À L 35, on donne nós tér 
comme synonyme de ¿f tèr (cf. n. 21); et, de 
méme, à L 45 læs tèr, syn. de cif tèr, ‘espèce 
de limon argileux’, Cependant à W “39, la nós 
tér est une terre arable, mais légére, peu favo- 
rable à la culture de la betterave (à laquelle 
convient mieux le */imon, plus *pézant), dans 

laquelle le *grin vient fort bien; tandis que la 
Cif tèr est une terre dure, d'aspect sablonneux, 

à environ un métre de profondeur sous la cou- 
che arable. — V. dans le tableau d'autres préci- 
sions. — Remarquer quà W ^12 et L 723, 

d'aprés WARNANT, Cult. 199, n. 2, *ine nósse 

ёге est «l'opposé d'une terre argileuse, rude, 
ardente» et l'équivalent de ce qu'on appelle 
ailleurs une *doûce 'terre' (expression notée à 
W 13 par EH). — FEW 16, 480, all. 1055. 

?! Haust, DL 644a, note que la *tchíf-tére 
est à L 35, une sorte d'argile légére que les 
pigeons aiment à becqueter (cf. ci-dessus n. 19); 
et à H 728 (terme de briquetier) «une argile 
maigre, de mauvaise qualité, qui coule quand 
on la délaie». Étymologie? 

? FEW 16, 697b *CONREDARE. — Adj.: kór- 
way® Vi 8. 

? Autres réponses: "marne: mól Vi 13, 27 
(espèce de ~); mórn Vi 16 (marne blanche); 

cf. L 19 móy (n. 18). LiéG., BSW 37, 350 
«maule marne; terre glaise»; Wis. tmåye 
*marne, terre argileuse'...; v. vol. ultérieur — 

À Na 107, la *tére di canistéle est une terre 
jaune dans les bancs de calcaire; elle sert à faire 
des *bougnéts ‘blocs de chauffage’ (v. n. 5, 8, 
15); comparer not. 3 SCHISTE, n. 11; sur *canis- 
téle, v. J. GERMAIN, De la Meuse à l'Ardenne, 3, 

1986, 31-48; FEW 16, 298a KALKSTEIN (sous 2: 
de flam. kalksteen). 

3. SCHISTE (carte 2) 

О.С. 1539 «du schiste (*agaise")». 

IÏ y a des nuances dans les réalités envisagées: 
terre schisteuse ou pierre, plaque plus ou moins 
épaisse, schiste houiller (v. fayis Na 69, B^ 1). 

Nombreuses lacunes, surtout dans le Hai- 

naut oriental, le Brabant et l'extréme sud de la 

province de Luxembourg. 
Le type wallo-picard 'agaise', que le fran- 

cais a emprunté au 19* siécle, ne se maintient 
vraiment bien qu'en wallon. La carte se fonde 
sur toutes les attestations du type (méme aux 
sens 'débris de démolitions' et 'argile"). 

Ф A. GEUBEL [et J.-M. PIERRET], Les mots 
wallons «agóche, agaise, agáche, etc.», in 
Ardenne et Famenne 9, n. 2 (= 34), pp. 122-4. 

A2 'agaise(s)' ? I. *édjáhe, -à-...: dëch Ve 38 
(sens?), 41, 42 (schiste tendre) | -ày Ma 20; 
B 2,4 (ou gay) | -àh D 64; Н 1 (ou gàh), 8, 37, 
46-50, 68, 777; L 113, 116; Ve 35; Ma 2-19, 

24, 734 (q. 2089) | -ày D 34; H 53; Ma 29 | -òh 
H 67; L 114 || *édjáje...: ègás H 21, 28 (-h/3); 
Ve 47 (F. Denis; inc. de R. Henry); B 6 | -às 
H 739, 69; Ma 42; В 12. 

IL. *djàhe...: $àh H 1 (ou è-) | -óh L 101 || 
*djáhye: šay B 4 (ou è-), 7, 9 (à Langlire). 

III. *«adjáhe» [-à- ou -ó-?] L ‘103, ‘108 || 
*adjáje: айа Ma 51. 

IV. *agáhe, -à-: авал L 87 | -òh Ve 26 || 
*agáje, -0-: агаў Vi “36 (?) | -& Ch 61, 72; 
Th 24; Na 1, 6, 19 (-05), 22-129, 130 (-0%), 
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135; Ph 6-42, 53-86; Ar 1; D 7-30, 36-58, 68- 
123 (y compris 774, 91. "99, 100, 7103, 7108), 
1327 Ma 1, 35-40, 43, 46, “48; Ne 4, 5, 9-16, 
^19, 20, 21, 22, 24-39, 442-49, 60, 63; Vi 16 
(mauvaise rocaille). 

V. “aga, A -ô, o Чара: aga L 61; Ve 31 | 
-ò L 29, 94 | -ò Ve 6, 24, 32 | lagó L 1 (dé ~, 
sò | ~) | agó L 43, 66 | -ő L 19; Ve 8. 

VI. *aguéje, -ё-...: agés Ch 43; Th 64; Ar 2; 
Vi 2 | -é D 136; Ne 69 | -ëš Ch 63, ‘64; Th 72; 

` Vi 8| -e£ Ne 51 | -és Ne 43 (1° débris de pierres 
dans la carrière; 2? décombres de démolition) | 
-és/? Ne 57 || *aguéye: agéy Ni (en tèr d ~). 

= VII. *édjáse: 2205 H 38 || *adjáse: aas 
B 21, 222.24. 
УШ. *djáse: gas B [11 (argile, q. 1538)], 

“17 (m.?), 23, 27. 
IX. *aguése, -ê-, -ё-: agés Mo 44 (?), 797? 

Ch 16, 27; Th 14, 25-46, 53, 73, 82 | -ës Mo 58 
| ès S 29 (tèr d ~): Th 54, 62; Ni 72; Vi 13 (du 
la pyèr d ~) | -ès Ch 4 (en tèr d ~). 

B. 'écaille(s)'? *hyaye, *ch-, *(&)sc-: xay 
My 3,6 | š- B 30 | sk- Ni 20,28 (Cd), 45 | èsk- 
Th 5 (d 1 =). 

B”. "е la' *wascaye:? waskdy W 3. 
B” 7. 1. 'écaill-is': hayis Му 2 | -čs W 63 | 

h/yayis My 4 | xèyis В 5 | fayis Na 69 (débris 
de schiste de charbonnage) || 2. "-in(s)' (pl. 
assuré à Ve 39, mais généralement sg.): hayé 
Ve 40, 42 (plus dur que / égaA), 44 | -è"Ën Ve 34 
(Solwaster); My 1 | hêyên Ve 37 | -é, Ve 39 
(de ~ ‘fines plaques de schiste’) | An Ve 34. 

C. 'ardoise(s)': árdwes W 1 (di L~?) | -es 
Ni 20 (déz —). 

D. *grójes:? gros Ph 45 (dé ~). 
Е. *fàjins (m. pl.):? fa*é B 28 (enq. É.L.), 33. 
Е. "е la bleue ріегте":! blés pir Ma 53; 

B 11 | blé -- B 24. 
G. *chisse, -iste...: sis Mo 44 (?); D 40 

(terre noire); W 66 (dèl pir dé —); Ve 37-40, 
42; Ma 39; B 28 (?; cf. E); Ne 65, 76 | $25 
Н 21 | #57 D 129; L 39; B 5." 

! Pour les noms particuliers du schiste 
houiller, v. DEL (*barbarin, *bríhá, *clapis', 
*djindje, *fâhin ou *hayemint). V. aussi DL 
*bézi; DASC., Suppl. (et Houilleur 7) La Louv. 
*bztre ‘schiste friable...; RUELLE, Ноні. 37 

borain bzié, montois béziers... 'charbon de 

terre de la plus mauvaise qualité'. — À S 37, 

*in muria, littéralement 'un mureau', est un 
bloc de schiste dans la mine ou sur le terril; les 
hommes de fond qui travaillent au mur de roc, 

espèces de bouveleurs, s'appellent */és-omes 
al тёге (ou ô mur), lès соирейѕ d’ mur. — À 
D 25, *agauche ‘schiste’ et *clapis ^, m., ‘plaque 
de schiste qui se détache aisément” (HOsT.). 

? Précisions des témoins: L 19 et Ve 8 du 
lagó sa tdin a br&lï ‘ça devient de la boue’: 
Ma 39 i ñ a l гдс [rouge] agós è | bläk [blan- 
che] agós; al lók li róc agós si fë [devient] 
dòl tër, тё l òt ni fô né. À Mo 79, *dés-agué- 
ses désignerait un terrain marneux et *dés biè- 
tes d'aguése, une espéce de moustiques pro- 
pres à ces terrains. — Le type semble avoir été 
appliqué çà et là à tout terrain pierreux, peu 
propre à la culture (à D 132, on dit que de l” 
*agóje, c'est «beaucoup de petites pierres 
dans une terre»); de là, les nombreux emplois, 

surtout en chestrolais, au sens 'débris de 
démolition’ (ALW 4, 151a). À Ne 44, d'après 
M. ANSELME, Mélanges Bal, 1, 41 et 50, 
*agóche ne se dit guére que «dans des expres- 
sions comme *píres d'— ou *dés — s, qui s'ap- 
pliquent aux fragments utilisés pour empier- 
rer un chemin», les grosses écailles de schiste 
qui couvrent les toits sont des *corneus 'cor- 
nus! (*twát d'—). — À B 22,1” *agáse est une 
terre schisteuse, bleue ou blanche, mais *dol 

blanke a., une terre argileuse. C'est aussi de 

l'argile mélée de cailloux que désigne *agó- 
che à Na 69 et à D 40 (jaune, par opposition à 
*chisse, noir); ainsi que (mentions non signa- 

lées dans le tableau) *edjáje (ègàs) à Ma 53 
(q. 1538), *djáse à B 11 (terre jaune et pier- 
railles, q. 1538) et *djáhe à Ve 39 (glosé dul 
djéne tére; v. REM., Gloss.). V. aussi not. 2 
ARGILE, F. — Mentions livresques supplémen- 
taires: Centre *aguése ‘schiste houiller’ 
(DEPR.-Nop.); Ch 729 *aguéje(s) et “35 -ése(s) 
(CARL); Ph 45 *agauje, arch. (BALLE et ID., 
BTD 21, 90; comparer D); Ph “52 *agóje(s) 
(CARLJ); Ni 1 *aguéce ou -éye, arch. (ce 
dernier seul noté par EH); Vi ° *(a)guéje 
(Mass), etc. Mentions anciennes: REM., 

DNot. ?agai, °agaisse. FEW 21, 37b. — А 
Ve 38, 39, 41, 42, “45 (Bra, Erria), 47 (Rehar- 

mont), entre autres, l’ *édjáhe est la cheville 

du joug (ALW 9, not. 117, 2 d). 
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3 Le type est souvent noté au sg. ("de V^", 
comme dans la question), mais l'usage doit le 
mettre souvent au pl.: pl. 'des' noté à Mo 44, 
79; Ch 27; Th 14, 43, 54, 72-82; Na 19, 30; 
D 36, 774, 84, 90, 91, “99, 7100, “103, ‘108, 
123,136; H 8, 37; Ve 47; Ma4,9, 37; B9; Ne 

4, "5, 10, 16, “19, 20, 721, 22, 24-32, 39-49, 
60, 69; pl. et sg. (parfois avec différence de 
forme) à Ch 63, ‘64; D 120; H 1 (d l ègàh, dè 
šah); Ma 3, 35-36 (di l азб, s e tótéz a), B 4 
(dèl бау, lèz ё-), 7; Ne 11, 57; nombre non 
noté: Mo 58; Th 62; Ni 72; Na 107; Ar 1; 
D 73; H 67; L 101, 106, 113; Ve 35,38. 

4 Forme avec amuissement du - (cf. REM., 

h, 110), agglutination de l'article à L 1 et abrè- 
gement du -ó final dans Ve-nord. 

> PI. noté aux trois pts de Ni. — Pour le sens 
‘ardoise’, v. vol. ultérieur. 

° Paraît formé sur *scaye 'écaille', mais le 
premier élément est obscur. 

7 Cf. DL *hayis/ ‘débris d'ardoises...'; 
FEW 17, 92а *SKALJA, où on ajoutera le dérivé 
en '-ins'. 

* Terme ordinaire, remplaçant *agóje, arch. 
(v. n. 2). Dérivé: *grójeüs (‘in tèrin k'est ~); 

BALLE, lui, note *grôjeleüs *schisteux'. Pour ce 
type, cf. ALW 4, 151b (décombres), et 5, 102b, 

FEW 16, 57a GREOT: ОВК 25, 52 (pour Іа dif- 
ficulté soulevée par l'étymologie). 

? Cf. ALW 4, 151b, FEW 3, 357b *FACILE. 
10 Nombreuses autres réponses de ce type, 

ALW 4, 116a. — Autres réponses, moins préci- 
ses: Ma 42 dol tér pir ("tendre pierre"); B 33 
dol pyér ou dòl rókay; S 1 du kayó dé pti rü 
"du caillou du Petit-Reeulx'; L 85 dé grizè гдс 
ki s dihayté ‘des roches grises qui s'écaillent'. 

п À Vi 46,47 *dés cladasses «pierres plates 
[sans qu'on précise: de schiste] qu'on mettait 
aux toits de chaume et de tuiles pour maintenir 
les bords des tuiles, et qui autrefois servaient 
à faire des toitures». Il y a un 1.4. "ës cladasses 
à Vi 47. Cf. Vi ‘19 *cladasse ‘pierre plate, 
table’ [sic, mais le sens ‘table’ est douteux; 
v. ОВК 25, 45] (LiéG., BSW 41, 135), 34 id. 
'pierre plate, plaque de boue séche tombant 
des souliers’ (Gloss. S'-Léger). FEW 23, 27a. — 
Autres réalités: arZéró Mo 42 ‘mauvaise argile” 
(v. not. 2 ARGILE, n. 4), аў To 7 (v. not. 2); 
— kastén Ve 35 (calcaire), kanèstél Ph 45 
(v. BALLE *canéstéle ‘terre argileuse et friable 

entre les pierres calcaires’); cf. not. 2 ARGILE, 
n. 23; "аи" kis Na 59 (non glosé); cf. FEW 16, 

321a all. KIES (liég., nam. kis", m. ‘pierre de 
chaux qui ne fond pas; pyrite de fer"). 

4. GRAVIER 

Q.G. 1537 «du gravier», complétée par 1863 «les poules grattent dans le gravier». 

On ne retient de la q. 1863, dont les répon- 
ses concernant le complément sont parfois 
approximatives (v. n. 17), que celles qui per- 
mettent d'ajouter des localisations aux types 
du tableau. 

Alors que 'gravier' (A 6), souvent emprunté 
au français comme le montre le traitement de 
la finale (-ує... là où on attendrait -i...), est 
connu partout, le simple 'gréve' (A 1) et divers 
diminutifs (A 2-5) n'ont été recueillis que dans 
la partie orientale du domaine (wallon et gau- 
mais). Le type B, *cléne..., est proprement lor- 
rain. La plupart des autres réponses recourent 
à des termes généraux et se retrouvent à d'au- 
tres notices, notamment DÉCOMBRES (ALW 4, 
not. 68). 

+ ALF 665; ALCB 242. 

A. 1. "де la (des)! gréve(s)'? *gréve(s), -i-: 
gréf Ar 1; D 34, 46, 110, 120; W 39; H 1 
(sablon), 27, 37, "39, 46-67; L 1, 4 (trés fin), 
19, 43, 87, 94; Ve 8, 32, 34, 38, 47; Ma 2-9, 
19-24, 36, 51; B ‘3, 6, 9-15, 21-23, 27-33; 
Ne 31, 33, 39, 44 (pierres amenées au milieu 
de la route par les pluies), 47, 60; Vi 8, 25 | 

-v D 123, 136; Ne 43, 51, 57,65, 69 | grif B 5, 
7 || 2. '-elle(s)'? *gravale(s), -èle(s), *gré-...: 
graval Vi 35, 43 | -èl Vi 6-25 | grével Ph 61, 
69; D 110, 123; Ne 43 (plus fines que les grév) 
| -el Ph 79, 84; D 132; Ne 31 || 3. "-аШеѕ'* 
*grévayes, -é-: grèvay D 73 | gré- D 38, 72 || 
4. '-ette(s)' 5 *grévéte(s), -ates: grévét Ма 36; 
B 24, 28, 30; Ne 14,16, 26, 32, 39, 47, 49, 76 | 
-at Ne 15 || 5. "-illettes' 9 *gréviétes...: grévyet 
D 64, 113 | -yet Ma 39 | gréyet [?] D 81 || 6. 
'gravier(s)'  *grévi...: grèvi Ni 85 (-ë- q. 1537); 
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W 59 (mais gravi q. 1863); My 1 (mais gra- 
q. 1863);8 Ma 12 (id.); B 22 (id.), 23, 33; 
Ne 24 (ou gravyé) | -i B 21 (mais gravi 
q. 1567); Ne 23 (id), 32 Gd.) || *gravi, -i, -ier, 
-ié...: gravi No 1, 2; To 2, 6; S 6; Ch 61, 63, 
“64, 72; Th 24, 29, 46 (q. 1863; -yé q. 1537), 
73 (id.); Ni 61, 107; Na 1, 44-129, 135; Ph 6- 
33; D 7, 15, 30-36, 40-64, 72, 81, 101; W 1,3, 
^8, 10, 30, 739, ‘42, 66; H 2, 8, 38, 46, 50, 67- 
69; L 1,2 (-à- q. 1537; -a- q. 1863), 4-14, ^32, 

` 35-66, 87-116; Ve 1-8, 26, 34, 35, 38, 40:47; 
My 1 (ou gré-), 3, 4; Ma 1-9, 12 (ou gre-), 19, 
24-53; B 2, ‘3, 4-7, 12, 16, 21 (ou grèvi), 22 
(ou gré-), 24; Ne 4, 9, 14, 16, “23 (ou grévi), 

26, 32 (ou grèvi); Vi 2, 6, 13 | -y To 7, 27; A 7; 
Ni 20, 26, 80, 93; Na 6-30; W 35, 36; H 1; 
L 19, 29, 85; Ve 31,32 | -i No 3; To 37; Th 82; 
Ni 2 (ou -yé), 17, 19, 28, 98; Na 130; Ph 86; 
D 25,38 (ou -yé); W 21, 63; H 21, 27, 28, 37, 
^39, 53; Ve 24, 37, 39; Vi 27, 38, 46 | -ï, Ni 20 
(Ard.) | =f, Th 62 (-ï q. 1863) | A, To 73 (-i, 
q. 1863) | -iy W 13 | -é To 13, 28 | -yé, -yé 
To 24 (mais -7, q. 1863), 39, 99; А 12 (ou 
«gravie»), 37, 55; Mo 1, 9, 20-42, 64, 79; 
S 10, 13, 19, 31; Ch 4, 33; Th 25, 43, 46 (ou 
gravi q. 1863), 53, 72, 73; Ni 1, 2 (ou -i), 11, 

36-45, 90, 112; Ph 37, 42, 53-69, 81, 84; Ar 1, 
2; D 38 (ou -i), 68, 73, 84-96, 110, 113, 132; 
Ne 11, 15, 24 (ou grévi q. 1863), 44; Vi 736,47 
(q. 1863; -vié q. 1567) | -iyé To 48 | -уе Mo 58 
| -yè S 29, 36, 37; Ch 16, 27, 43; Th 2, 14, 54, 
64; Ni 72; Ne 63, 76; Vi 16, 22, 43 | -y& A 50; 
Mo 17,44 | «-yæ» A “20 | -yê To 58; A 1, 44 | 
AJ A 2 (mais -ï, q. 1863) | 3, To 43 | -iye 
To 94 (mais -ï> q. 1863) | -œ A 28. 

B. *cléne?... (£): Кёп Vi 16 (dé ou d la ~, 
terme générique, *máchefer broyé, laitier, pier- 
гаШеѕ’), 22 (q. 1863), 27 (d la ~, ‘laitier de 
haut fourneau”) | Lan Vi 37 (d la ~). 

C. *crakin!?... (m): krakég My 2 | -ёу My 6 
(gros gravier, cailloutis). 

D. *carlin" (m.): karlé To 771. 
E. 1. *pirétes ("ріегг-ейеѕ'): piret Ni 20 (Ard.) 

|| *pir^hétes, -chates ('pierr-issettes'?):? pirhét 
Ve 24 | -šat Ne 16 || 2. *pirayes, ‘pièrales 
('pierr-ailles"): piray Na 19 (q. 1863) | pyèral 
A 60.5 

F. 1. '(petits) cailloux' passim, surtout à la 
q. 1863: kayó А 18,28; S 31, 36, 37; Th 2, 5 
(dé pti —), 64; Ni 1, 11 (dèl tër a kayo); Na 44 

(pti ~); Ph 42, 54 (de pti ~) | - To 48 | kaléjw 
To 2 || 2. 'du' *cayotádje: kayoräë Ph 81. 

G.^ 1. 'des' *grüjes, -ô-, “gwè-, *gwé- 
ses... grü Ph 69, 79 | -ó-^ Ph 45 | gwes 
Ch 4 (éclats de pierre bleue, à la carrière 
d' Arquennes Ch ^3) | gwés S 1 (terme de car- 
rier) || 2. 'des' *grüjétes...: grüzet Th 72 | 
gró£et!^ Ph 45. 

Н. "des" *brouscayes (ou *bros-):!? bruskay 
S 1 (ou brós-; terme de campagne, comparer 
Gy" < н 

! Pluriel noté à D 123; W 39; Н 27, 37 (dè 
(fènè) gréf), 46, 49, 53, 67; L 19, 43; Ve 8, 32, 
47; Ma 3-9, 20, 51; B 3, 5-11, 15, 21, 27-33. 

2 Variante (notation douteuse) à Іа q. 1863: В 
11 gréf. — Précisions: à B 7, dè grif désigne un 
gravier spécial d'alluvion qu'on ramasse pour 
en faire du mortier; à Ve 8 et B 6, les *gréves 
sont plus petites que les 'graviers' (A 6), mais 
on dit l'inverse à L 19. — Le terme a été connu 
en malmédien: v. VILL. *gréve 'petite pierre, 
grain de sable’; "ol gréve, 14. d'Ondenval, 
hameau de My “5. — Ajouter Vi “19 *gréve 'gra- 
vier" (Liéc., BSW 41, 165). Adjectif *grévieüs 
‘plein de gravier’ Н 53: tune тёге grévieñse; v. 
aussi not. 53 chemin RABOTEUX, ROCAILLEUX, 
17; verbes *tgrévi, *gréveler ‘fouiller du bec 
dans le gravier (des poules)': v. vol. ultérieur. — 
FEW 4, 254 *GRAVA. 

3 Singulier noté à Ph 61; Vi 8, 43. — Ajouter 
Vi 34 *gravales ‘grenailles’ (Gloss. S'-Léger). 
— Le liégeois, le malmédien *grèvale, le namu- 
rois *gra- n'ont que le sens médical de gravelle 
‘concrétion qui se forme dans les reins’ (FEW 
4, 255b *GRAVA); cf. ALW 15, not. 82. 

^ Nombre non noté à D 73. — Ajouter ces 
localisations FEW 4, 256b *GRAVA. 

* Singulier noté à Ne 49 et 76. — Ajouter Vi 
^19 grévette ‘petit fragment de pierre (par ex. 
dans le soulier); (pl) gravier'» (LiÉc., BSW 
37, 336), "34 gravettes 'gravillons' (Gloss. S'- 

Léger). — FEW 4, 256a *GRAVA. 
$ Dérivé à ajouter FEW 4, 256 *GRAVA. 
7 Une forme avec métathèse, *gavrí, a été 

notée pour Mo 44: “in lès ~s (L. Dufrane), 
*cayó d' - (L. Cantineau), glosé, à la q. 1547 

«silex (?) qu'on trouve par ex. en creusant un 

puits», à la q. 1863 «bloc de pierre jaunátre». — 
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Nombreuses menues variantes à la q. 1863: 
longueur du -i (-7 No 3; To 7 mais *gravi 
МАЕ; D 25 id. chez HosriN; L 29, 85; Ve 31, 
37, 39; - H 8; Vi 38; -i Ni 26, 80, 93; Na 6; 
D 7, 101; W 35, 36; Ve 32); timbre de la 
voyelle finale (-yé A 44; Th 14; -ye Mo 1, 9, 
23, 41, 42, 79; -yé A 37); forme francisée 
gravyé (au lieu de -vi) à Ch 72; Th 82; Ni 61; 
Vi 2. — Pour le sens ‘route’, v. not. 42 CHAUS- 
SÉE, n. 5. 

* La forme de ViLL. («gravi») n'est pas 
reprise par SCIUS, qui note *grévf ‘gravier, petit 
poisson' (cf. ALW 8, not. 109), et *grévée, f., 
'grain de gravier' (seul dérivé de ce type 
signalé par FEW 4, 256a *GRAVA). 

? Ajouter Vi ‘34 *clíéne ‘laitier granulé’ 
(Gloss. S'-Léger). FEW 16, 329b, all. KLEIN. m 

10 BAsTIN, Faym. (BSW 50/2, 556) *crakén 
(-hén à Ondenval, hameau de My ^5) ‘gravier, 
sable non passé au crible'. À My 1, *crakin 
‘gravois, débris de démolition’ (VILL. «-ins», 
Scius). Cf. ALW 4, 152b, n. 3, et FEW 2, 
1269а KRAKK-. 

n Cf, FEW 2, 1402a QUADRUS: aflandr. qua- 
relin ‘bloc de pierre’ (1422). 

12 V. REM., А, 122, n. 1. 

13 Autres réponses: Na 49 dé ptité pir; Vi 18 
pyér ou rókay (q. 1863). — Toponyme: Ni 20 
(Ard.) à pir£y. 

4 Cf. ALW 1, 274 (cendre); 4, 
(décombres); 5, 101b (escarbilles). 

5 BALLE note *grôje [-&-] ‘schiste’, *gró- 
jète (grfet) ‘petit corps dur’, ainsi que des 
dérivés adjectival (*grôjeleñs), verbal *gróje- 
ler. Dans ГЕН: “ca grôjèle "sous les pieds! V. 
encore not. 3, D. 

16 Homonyme: *brouscayes ‘broussailles’; 
v. ici not. 34, A 3°. 

17 Autres réponses: "du! *fájin Vi ‘36 (cf. 
ALW 4, not. 68, C, ici not. 3, E); 'du' *maca- 
dam To 78 (тдкдадт); A 28; Ni 33; "des! 

“balas” Mo 23 (cailloux trés fins; cf. FEW 18, 

14a); 'des' *crasses S 29 (glosé ‘laitier’, cf. 
ALW 5, not. 155); 'du (gros) sablon' passim. — 
En outre, à la q. 1863 seulement: 'escarbilles' 
A 28; S 1; Ni 90; kraya Ni 45 (pour ces 2 
types, v. ALW 5, not. 46); 'poussiére' A 12; 
Th 54; H 53 (cf. ALW 1, not. 79); 'cendres' 
To 1, 27; S 29; Ch 4, 26-33; Th 5; Ni 1, 28, 33- 
38, 45, 93, 107; Na 23, 44, 129, 130; Ph 33, 
42, 53; W 59; H 38 (v. ALW 1, not. 7) et 'cen- 
drée' (Xedrée) A 60. 

151b 

5. ROCHE, ROCHER 

Q.G. 1540 «une roche; un rocher». 

Notice peu intéressante: 'pierre', qui doit 
être assez répandu, n'apparait guère; ‘rocher’, 
sous une forme francaise (-3-), est noté un peu 
partout. Pour 'roche' (A 1), qu'il n'est pas tou- 
jours possible, parce que l'article manque! de 
distinguer de 'roc' (A 2)? la question permet 
d'opposer (malgré quelques gallicismes *roche) 
le pic. *roke au wall. *rotche. 

* ALF 1161. 

A. 1. 'roche? (f.). *rotche...: ròč Ch 28, 61, 
72; Th 24 (ou -&), 62-73; Ni 28, 38, 39, 90, 93 
(dé ~), 107 (dèl ~), 112 (èn ~); Na sauf 22, 23; 
Ph; Ar; D sauf 64; W 59 (-0-),63, 66: H 1,2, 
8 (pir di ~), 21, 27, 28, 37-/39, 46-67, 69; L 1, 
2, 19, 29, 45, 66-87, 101-116; Ve 1, 8, 24, 31- 
34, 37-39, 40 (qqf., à Lod.), 41-47; My; Ma 1- 
20, 35-40, 43 (pir di ~), 46; B 2-11, 16 (?), 24, 
28-33; Ne; Vi | -ó- Th 53 | -&- H 68; Ve 35 || 

“roket: ròk No 2; To 1, 2, 13 (-6-;?), 24, 28 
(-6-), 37, 58 (dale a — "aller dans les carrié- 
гез”); A 2-12, 20, 28, 50, 752, 55, 60; Mo 1, 
23, 41, 42, 64, 79; S 6, 10, 19; Ch 27, 43, 63, 
^64; Th 24 (ou -&), 25-46, 54; Ni 33, 36, 72 || 
*roche: ròs No 1; To 6; S 13; Ni 1, 61; Na 22, 
23 | -o- To 78; L 39. 

2. "roc? (mi troc: ròk Mo 79 (où ròk, f., est 
aussi connu); S 29; Th 54 (synonyme, au m., 
de rósé), 62 (rocher), 82. 

3. *ro(t)cher... (m.): rócé Vi 18 | rosé, -é 
No 2, 3; To 2-7, 13 (-6-), 24, 28, 73 (-ó-), 94; 
Mo 1, 20; Th 14, 25, 43, 54, 64-82; Ni 28, 38; 
Na 22, 23, 49, 59, 109-129; Ph 15, 69; D 7, 
25-34, 38, 40, 58, 72, 73, 101, 110, 132; W 1, 
3, 30, 42, 63, 66; Н 1-27, 728, 37, 739, 49-68; 
L 1, 19, 39 (-o-), 43, 66, 85, 101-116; Ve 1,8, 
26 (a | ~ ki vég a ga ‘il y a le rocher qui vient 
à jour, affleure dans un pré"), 31, 32, 35, 37, 
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38, 40, 42, 44; My; Ma 1,2, 20, 29, 36, 40, 43, 
53; B 2, 3, 5, 7, 23; Ne 4, 14, 26, 63, 69; Vi 6, 
25 | -e Mo 64 | -ë Vi 43 | -è No 1 | -é A 37, 50, 
'52 | -èy Vi 736 | -ey Vi 22. 

4. *trocaye? rókay Mo 41,42; S 31; Th 2,24. 
В. *crésse?... (f.): krés Ma 24, 51, 53; B 9, 

15-23, 27 | -e- Ма 42. 
= C. 'pierre'? pir L 61 (type ordinaire) | 

«pyer» А ‘18. Cf. A 1 pir di кде H 8; Ma 43. 
D. '(gros) caillou':5 kayo, -ó S 1 (rocher; ròk 

inconnu), 6; Ch 16 (2 grò ~) | du kà; ó To 78 
(«tout ce qui est caillou ou rocher»). 

! Avec ‘roche’, l'article manque fréquem- 
ment; le plus souvent, c’est "опе"; "de la' A 12; 
Th 54; Ni 36, 107; Na 99; Vi 47; "des! Ni 93; 
Ph 6; D 15 (rochers), 30, 81 (ou sg.); Vi 25. 

? En picard, rók peut étre aussi bien 'roc' 
que 'roche' (v. A 1-2); et, en wallon, roc, qui 

représente normalement 'roche', pourrait à 
l'occasion représenter 'roc' (comparer *batch 
“bac”; *sétch *sec'...). 

3 Quelques toponymes oü le type figure ont 
été notés en marge de la question: Na 49 +i 
rotche madame, li r. д5 cwárbós; L. 45 *li ro- 
tche di Tchôkir, la r. de Chokier; B 6 *lu bwè 

dés rotches, lu pire do bwè dés r., la Roche 

Falize, à Bihain; B 23 “al Rotche, à La Roche. 
4 Genre non assuré à S 6 (I ròk), 10 (él ~), 

non indiqué à Ch 27, 43; Th 25, 43. 
5 'une' en général; dé (des) à Mo 41. — 

Adjectif rôkay® ‘rocheux’ Th 72; v. autres 
mentions à la not. 53 RABOTEUX, ROCAILLEUX, 

t. 14. 
6 Littéralement ‘crête. À Ma 24 krès, 

‘roche et rocher’; se dit, par ex., d’un banc de 

schiste qui émerge d’un terrain. Pour Ma 51, 
DEDOYARD, Mèstis, 55, 1. 5, emploie *píres di 

crèsse (‘pierres affleurant’]. — Le dérivé en 
"-eau', krésté d гдс est noté à Ne 44 pour 
‘rocher saillant’. Cf. FEW 2, 1352а CRISTA, où 

on ajoutera le simple *crésse ‘rocher’. 
7 Terme de houilleur et de carrier, d'après 

DFL. — Ajouter blóg du [di?] pir L 2; bà t pir 
Ni 85. — Dérivés 'pierr-is', m. (à ajouter FEW 8, 
317a) *piéri Ve 37 (champ pierreux); Ma 29 
(«endroit tout pierreux»); v. aussi Ve 39 id. (REM., 

Gloss.); — 'pierr-iére', "-erie' (v. CARRIÈRE, vol. 

ultérieur). 
8 À S 10, é kayó est traduit «des [!] cail- 

loux»; comme dé cay [m., d'après BOURG. 

204] à To 6. FEW 2, 95 САМО». — V. les not. 

PIERRE et CAILLOU dans un vol. ultérieur. 

6. VALLÉE 

Q.G. 1519 «vallée; — plateau; — montagne; — ravin». 

Tl n'est pas toujours possible de distinguer 
les réponses concernant "vallée de celles 
concernant 'ravin' (not. 9). Plusieurs types 
valent pour les deux notions (ici D et suivants) 
et se retrouvent encore ailleurs, parfois avec 
des localisations différentes: v. notamment 
not. 25 FONDRIÈRE, not. 43 CHEMIN CREUX. 

Pour ‘vallée’, 'fond(s)' (D 1), au sg. ou au 

pl., que ГЕН a noté sporadiquement dans tou- 
tes les régions, est probablement le type le plus 
habituel. Bien que souvent noté aussi (et éga- 
lement pour ‘descente’, not. 47, D 1), "vallée" 

(A 4) doit avoir été plus d'une fois suggéré par 
la question (gallicisme d'enquéte); le simple 
'val' (A 1). f. ou m., très fréquent en topony- 
mie, a pour ainsi dire disparu du vocabulaire 
courant. On remarquera surtout la petite aire 
"bassée' (C), dans Th-sud, et les dérivés de 

"опа" (D 2-4), souvent fournis ici à des pts où 

ils manquent à FONDRIÈRE. 

Ф ALF 1351. 

A. 1. *vâ...:! vå L 116 | -ò H 67 (m) | -ő 
Vi ^36. 

2. *vózié (m.):? vózié Vi ‘36. 
3. *valon? való Vi 8 (?), 25, 736. 

4. *valéye, -áye, -é, 1... (f.):4 valéy Ch 72; 
Ph 15,45, 54; W 3, 35, "36, 42; H2, 50; L 1, 

4, 7,29, 32, 45-66, 101, 114, 116; Ve 1,6, 41; 

Ma 4, 19, 24 | -èy Ph 79; B 16 | -èy Th 25; 
D 34, 46; H 68: L 2; Ma 1 (òl =) | -& W 1 | 
-ey Ve 42; Ma 39 | -ày Vi 22, 27, 35, 736, 37, 
43-47 | -éy Th 72; L 39 | -ëy Ni 17 (= ravin?) | 
-éy, -éy S 37; Ch 43, 61; Th 62; Ni 1, 26, 38 

(-1,éy), 45, 72, 90, 107 (de lè val, éy, LA), 112; 
Na /20, 22, 23, 59, 109, 116, 127; Ph 16; D 7, 
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72,73, 110, 113; H 38; Ma 43, 46; B 30; Ne 9, 
20, 76 | -éléy To 28 | -é(y) B 21 | -é, A 44 | -é, 
-é То 58, 78 (-à-), 99 («vallée»); S 10; D 94, 
136; Ve 31-35, 40 (CA), 44 (-é); B 2, ‘3, 15, 23; 
Ne 60, 69 | -ï B 4, | -é Mo 42 | -é Vi 13 | -ë 
Mo 41. 

A”. *dévaléye... (f)? dévaléy A 50 | -é, 
A 55. 

B. *dis'chindéye (f.):* dissédéy Ma 43 (òn 
grát - ou valéy). 

C. *basséye(s), -é-:7 basèy Th 54 (dé lè ~) | 
-éy Th 64 (dè 1 ~), 73 (dé Ï =) 8 

D. 1. 'fond(s)? раѕѕіт!? || 2. *fó"dri:'? 
fó"dri Ve 34 (petite vallée) || 3 1 *fondréye...:'? 
fódréy [H 68; L 113]; Ve 37-39 | -èy L 87 | -ëy 
[Ni 36 (èn grát —); L 1, 7 (mais à la q. 1234, 
glosé ‘cuvette de vallée’ ou ‘fondrière’), 45 
(fond, dépression dans la campagne), 101], 
106 | fo"- L 94; Ve 24, 26 | fó- L 43; Ve 6 | 
fä- [L 14] | fódréy [Mo 9; Ch 16; Ni 38 
(q. 1234 «fond de vallée»), 72; Na 1 (?)] | fó- 
Ve 32 (petite vallée) | fodré, Ni 33 | -é S 13; 
[Ve 35] || 4.!! *foncé, -zé, cha 3 fôsê L 106 
(ou fá fö ‘fond peu accusé’); [Ve 38] | -zë 
[H 49] | -zé Ne 69 | -sya Na [22], 109 | -ša 
Th 5 | -zya H 53 || 5. *fonç'rëye:!5 fôsrey Ve 42. 

E. *fochale:!9 fósa! Ma 42 (petite vallée). 
Е. *havéye:" havéy Н 69.!5 

! Le genre n'a été noté qu'à H 67: gi va è vò 
(en le' ou 'en'], mais il n'est pas sûr qu'on 
dise ô vô 'un val'. — Type trés fréquent en 
toponymie: vë H “28 (dans un l.d.); òl và Ve 40 
(nom de village: La Vaux Richard); è và Ma 9 
(14. de Durbuy); òl lóvó Na 135... — À D 110, 
[дуд ‘là-bas’ (se dirait toujours d'une vallée); 
sur *(l)avá, v. REM., Synt. 2, 151, n. 2. 

2 Diminutif "vauceau' < VALL-ICELLU; cf. 
FEW 14, 136b vALLICULA. — Type fréquent 
dans la toponymie gaumaise (v. J.-L. LAURENT, 
Top. d'Ethe, 120); le fém. 'vaucelle' parait, lui, 
plus largement connu: v., outre J.-L. LAURENT, 
Le, BTD 56, 123 (H “80 ?vaselle 1581); BTD 
9, 88 (Th ‘15 «Vausselle», Ch “36 «Vaucel- 
les»...); VINCENT, Top. France $ 484. 

3 Ajouter Vi ‘19 *vallan ‘vallon’ (LiÉG., 
BSW 41, 228). 

* Le type subsiste peut-être parfois dans des 
expressions figées: L 61 i nmár sò valèy ‘il 

demeure sur vallée, c.-à-d. dans le fond de la 
commune'; Ve 6 sò lè valéy 'sur les vallées' 
désigne la direction d'Argenteau [L 29]. — 
Dans ces expressions trés largement répan- 
dues, le sens premier est, en général, estompé: 

Ma 42 alé su valéy ‘aller vers la pente’; Ni 2, 
^5 al valéy dé tyén *au bas de la cóte'; S 31 
«kèyi a Г valée» ‘tomber à la vallée, en bas 

(renforcement du verbe)’. V. REM., Synt. 2, 
195, 284, 347 n. — Type fourni aussi pour DES- 
CENTE, not. 47, D 1; seule variante: B 23 
-èy (-ё). 

? Comprendre plutót *descente' (cf. not. 47, 
D 4, oü manquent cependant les deux men- 
tions figurant ici)? Comparer Ne 63 u dzu d la 
dvalé ‘au-dessous de la d. (donné pour 'val- 
lée"). 

° Même réponse pour DESCENTE, not. 47, 

A 2. 
7 Dérivés en '-ée' à ajouter FEW 1, 272b 

*BASSIARE. — Cf., en toponymie, Na ‘98 tà 
basséye; Ch “42 “al basséye (HAUST, Enq. 
top.). 

8 Un dérivé en ‘-ière' (vallon humide) est 

signalé par CARL: *bassére Ph 42; -iére 
Givet, et ГЕН l'a noté à Ne 44: lè basir (d & 
pré) ‘fond d'un pré, souvent un peu spon- 
gieux'. Cf. not. 19 MARE, ÉTANG, n. 3. 

? Terme général, donné aussi pour 'ravin' 
(not. 9). — Parfois au pl: 'dans les fonds' 
Ch 33, “64; Th 43 (de lé fô dè mare, l.d.), 82; 
Ni 93; Na 101; Ph 6, 37, 84; D 40, 58; Ma 1, 
40; ‘les f.' Th 24; B 22 (~ de pré’); Ne 44 
(des TI. 

10 Notons, en outre: To 39 «bas féond»; 
My 3 *fâ-fond, 'faux-f.', ‘petite vallée’: L 106 
*fá-fond (ou foncé) ‘fond peu accusé’. А H 69 
*fá-fond est donné pour ‘fondrière’ (q. 1234). 

! Pour ces dérivés de 'fond', cf. not. 25 
FONDRIERE. La plupart des mentions citées ici 
pour "vallée" (auxquelles on a joint, entre cro- 
chets, celles qui paraissent fournies pour 
‘ravin’), manquent à la notice 25 FONDRIÈRE, 
mais on ne peut attacher trop de foi à ces dis- 
tinctions. 

2 Genre non indiqué: comparer not. 25 
FONDRIÈRE, А 6 et 5. — А Ve 31, fódri ‘ravin’ 
est féminin. 

13 Ajouter W 30 fódréy ‘terre en pente”. — 
Le dérivé fódrinéy (venant de Willem) а été 
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donné à cette q. pour ‘ravin’ et à la q. 1234 
pour ‘fondrière’. 

^ Ajouter L 45 fösè (petit enfoncement, 
comme nid de poule); Ve 47 -ë (enfoncement). 
- À Th 24 (BAL 228) fósa ‘vallon, creux, 
dépression”. 

15 Ce dérivé manque à FONDRIÈRE, où figure 
*fonzéye, f., glosé ‘vallée’ par PIRS. (not. 25, 
А11, n. 10). 

16 Cf. not. 9 RAVIN, G 3. 
7 Réponse identique pour ‘chemin creux’ 

(not. 43, A 2); type fréquemment fourni pour 
*ravin' (not. 9). 

18 Autres réponses: /ró ('trou') Ch 16 
(comparer not. 9 RAVIN, n. 15); kr ('creux") 

Mo 1 (comparer not. 9 RAVIN, n. 15); — düf 
(creux dans vallonnement) Ni 26 (cf. not. 25 

FONDRIÈRE, К); — plén ('plaine') To 2. 

7. PLATEAU 

Q.G. 1519 «vallée; — plateau; — montagne; — ravin». 

Nombreuses lacunes, surtout à l'ouest. Les 
types les plus répandus se regroupent en deux 
grandes familles, "plat! (A) et 'plain' (B), sans 
dessiner de zones trés caractéristiques. 

Le substantif est souvent introduit par la 
préposition "eur! 

Certaines réponses signifient plutôt ‘plaine’ 
que ‘plateau’; quelques-unes survivent surtout 
en toponymie. 

Ф ALF 1029. 

A2 1. *plat! (m: pla Mo 41; Th 82; Ph 33, 
54, 81; D 110, 120; B 30; Ne 44, 49, 65; Vi 8, 
27, 38.3 

2. *platê, -é, -i;...: platé W 1; H 50, 68; L 1, 
61, 94, 114; Ve 38, 40-42; My 1 (hó —); Ma 19 
| -ë D 34; W 66; Ve 35; Ma 4,29 (Ld); B 2, ‘3, 
4, 7,15, 16 | -é Ma 42; B 21; Ne 60 (?) | -é, -é 
D 46, 101; My 6; Ma 1, 35, 36, 46, 53; B 24; 
Ne 9, 20, 26; Vi 18, 22 (ou -ó) | +ï; Vi 47 || *pla- 
tia: platya S 19; Th 64; Ni 11, 26, 36; Na 30, 
99, 101, 116-130; Ph 16, 45, 53, 79, 86; Ar 1 
(ou -а); D 7, 15, 25 (1.d.), 30, 38, 40, 58, 68- 
81,94, 113; W 3; H 53, 69 || *platió...: platyó, 
-yó Mo 1; Th 72 | -губ Th 73 | -cyó To 58 || 
*platé,...: platéw To 2 | «plateñy» А 12 || 
*plató: plató, -ó Ch 63, “64; Th 5; Ni 33, 45-72, 
85, 112; Na 720, 22, 23, 79, 109, 112; Ph 15, Ar 
2; D 132; W 59; L 39, 116; B 30; Ne 15, 43, 57, 
69, 76; Vi 2, 16, 22 (ou é-), 25, 37, 43, 46. 

3. *platéne..: platén Ph 69 | -é/én Ph 81 | 
-&n Th 53 || *platéle:^ plate! Ph 84. 

4. *plateür, ef"... (f): platér L 43, 45; 
Ve 24 | -&r L 101 | -ër L 66 | -Æ Ch 61; Th 24; 
Na 69, 84. 

5. *plaz'ré:? plazré Vi 8 (su l pl). 

6. *playich! (m.): playis A 60. 
A". “plat térin...: pla tërë Mo 64 | гуёге pla 

To 39. 
B. 1. *plin3... (m.): plé D /63, 136; H 38, 67 

(sò lé ~); L 106, 113; Ve 42; Ma.2, 3,9, 12, 24, 

39, 42, 51 (su 1 =); B 16; Ne 11, 723, 24, 31, 

51,57, 65 (su lè =) | plyë Vi 35. 
2. *plin.ne"... (f): plén Ch 33; H 1, ^39; 

Ve 44; Ma 4, 40, 43; В 5, 23; Ne 4 | -e- Ph 84. 
3. *plané'? (m.): plané Ma 40 (ó ~ ou su 1 =; 

aussi l.d.). 
4. *planeür, *plé-!... (f): planér W 59 

(probablement); H 37; L 61; Ve 26, 32, 35, 47; 

B 9 | piè- L 19; Ve 8, 37, 39 | planér H 2, 21; 
Ve 34 | -ær H 27, 28 | -ær B 11 | -ër H 49. 

5. *planure, -üre!2 (f.): planur My 2,6 (so ~) 
| ür My 3. 

6. *planéce, *plè-!3 (f): planes B 22 | plè- Ve 1. 
= C.'à la coupette [ао sommet | du terne": 

al kópét ' du* tyèn Ni 38, 39, 107; Ma 51 (tyèr; 
ou B 1) | -- ku- -- Ch 4; Th 29. 

D. '(sur) le dessus (de la cóte)...': lé dzé 
Na 6 | su li -- Na 1 | su li dz@ Ph 42 | el dezóé 
Ph 37 | su 1 -- Th 54; Ne 65 | lu dzér d la kós 
Ne 63 | èl dézér dèl tyén Ni 39.14 

' On répond souvent "sur-le plat' (A 1); 
mais dé lè pla ‘dans les plats’ D 120. 

? "plat" et dérivés, en '-eau' (A 2), souvent 
sous une forme empruntée au fr. (-6), '-ine' 
(A 3), '-eur', du latin -ORE (А 4). Pour A 5 et 6, 
v. n. 6 et 7. — FEW 9, 49 PLATTUS, oü on ajou- 
tera les dérivés A 3 et, peut-étre, 5 et 6. 

3 Fém. ‘plate dans un l.d.: Ve 31 “so l’ plate; 
v. aussi Ma 18 *al plate (HAUST, Enq. top.). 
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^ Considéré, au vu de l'entourage, comme 
une altération de *platéne plutót que comme 
un dérivé en '-elle'. 

5 Remarquer l'amuissement du r aux deux pts 
namurois, absent à CHALEUR, ALW 3, not. 26. 

$ Forme isolée, peut-être douteuse au sens 
‘plateau’; comparer Vi 13 plazré ‘grande clai- 
rière’, not. 40 CLAIRIÈRE, n. 22. 

7 Réponse à confirmer. Peut-étre dérivé 
roman en '-is' sur ‘pla < PLATTUS. Le type 
"plaïs' ‘plie’ est, lui, bien attesté (FEW 9, 42 
PLATÉSSA). 

* FEW 8, 29b-30 PLANUS. Le type subsiste 
surtout dans des toponymes: L 61 so lè plè 
(finale dénasalisée); cf. DL “so l’ plin dé bwes 
L 106; HAUST, Eng. top.: B 7 to plain; Ma 42 
“so l’ plin d’ seüreu (ou -à)... 

? Signifie probablement plutôt ‘plaine’, sens 
donné pour plén à To 2; S 19 (-é.n); Ni 17. 

10 Dérivé diminutif en '-eau', à ajouter 
FEW 9, 30b PLANUS. 

!! On dit, sans article, sò (sur) plandr Ve 
47; L 61; sò plè- L 29; Ve 8; — róté (marcher) 
a ріапёг H 37; ó tërë a planór, arévé a pl. 
H 21. V. DL. — Le suffixe doit être '-eur' 
(latin -ÓRE) comme celui de A 4; mais en cer- 

tains pts, le résultat ër de '-eur' est homo- 
nyme de celui de '-ure' (v. COUTURE, ALW 1, 

not. 22). Classement incertain pour les formes 
finales (à partir de H 2): le suffixe ne corres- 
pond pas exactement à celui de 'chaleur' 
(ALW 3, not. 26: -&r pour tous ces pts) ni 
partout à celui de 'couture' (ALW 1, not. 22: 

-ér H 2, 21, 728; -ér H 27; -&r H 49; -ór 
Ve 34). 

12 Emprunt du fr. planure (FEW 9, 30b 
PLANUS): on a normalement -@г dans 'cha- 
leur' aux trois pts; dans "couture", -&r My 2, 
6, -œr My 3. Aj. Ve 40 *planure (so ~) (M.- 
Th. Counet). 

13 DL *plénésse, -éce (Verviers), f., ‘plaine, 
étendue de pays plat’: “so lès ~s, 1.-d. (à Solwas- 
ter, notamment Wis.); FEW 9, 18b PLANITIA. — 
Autres mentions toponymiques (HAUST, Eng. 
top): Ph 79 +à planésse; L 33 “ds plènèsses; 
Ve 6, 7 *so lès =; B 2 *ozés ~; Ve 32 *plénésses 

(FELLER, Top. Jalhay, 419); — (Cad.) Ve 47 «les 
plenesses»; Ma 5 et 17 «plenesse», 33 «pla-», 
etc. 

14 Autres réponses: ë hó, en haut Vi “36; — 
l ba du mô, le bas du mont A 12. 

8. MONTAGNE et COLLINE 

Q.G. 1519 «vallée; — plateau; — montagne; — ravin» et 
О.С. 1520 «colline, tertre (tiér ou tiéne?)». 

L'absence de montagnes proprement dites, 
et méme souvent de collines importantes, 
explique le grand nombre de lacunes à la q. 
1519, comme le nombre important de répon- 
ses plus ou moins artificielles par le terme 
francais (gallicismes d'enquéte?).! À l'excep- 
tion de A, les mémes types apparaissent à la 
q. 1520, pour désigner une colline, une butte, 
un tertre plus ou moins élevé, de sorte qu'il a 
paru préférable de regrouper toutes les répon- 
ses, d'autant que les termes spécifiques sont 
rares: la plupart sont identiques à ceux qui 
dénomment une cóte, un raidillon (comparer 
A, А, D-K à la not. 46 CÔTE), un talus 
(comparer K-O à la not. 48 TALUS), ou encore 
sont des termes généraux, signifiant “bosse” 
(P), ‘tas’ (A^, А”, B). 

A. *montagne, -égne..: mêtafi No 3; 
To 94, 99; А 1, 7, 44; Mo 41, 42; S 19, 37; 

Th 14-46, 62-82; Ni 1, 26, 45; Na 720, 22, 23, 

59, 79, 107, 109, 116, 127; Ph 6-16, 54, 69-81; 

D 73,94, 110; W 1,3, "42, 66; H 2, 21, 38, 46, 

50; L 1, 29, 732, 35, 39, 85, 114, 116; Ve 35, 

38, 40; B 30; Ne 9, 43, 69; Vi 2, 13, 22, ‘36, 

46, 47 | mó"- Na 130; Ph 84; My 2 | mó- L 66; 
Ve 1 | má- Ne 76 | mótëñ To 24 || *montane, 
-in.ne, -ёпе...: mótan To 58; A ‘52, 60 | 
«meontane» To 1 | mótén To 6 | -é.n To 39 (ou 
-tyèn) | -èn To 2 | -òn То 73. 

А“. *mont... (q. 1519)? mô To 27, 28; A 12, 
18; Mo 1; Th 5; № 90; Н 68; My 1,3, 6 | m6 
To 78 | (q. 1520) то To 6, 13,28 (pti ~); А 2, 12, 
^18, 20; S 19; Ch 61 | maw To 2 (pti ~) | méjw 
No 2 (pti ~) | «meont d' tierre» To 39. 
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A^. 'monceau'? mósya Na 22-23 (grò ~), 
30 (~ t tèr). 
A. montée" (f.):* mótéy D 113 | -£ A2, 12 

(«montée»); Mo 64 | märèy Vi 18 | mótay Vi 38 
(q. 1520). 

В. *hót? hó Ma 12 (sò | =); Vi 8. 
В'. *hoté:? hôré My 6 (à la q. 1519 -2, glosé 

"petit! тд). 

B”. hauteur": hótér Н 2 (q. 1520); L 61 (sò 
1 =), 87,94 (so lè ~); Ma 24 (q. 1520), 40, 53 | 

` :á Ma 39 | hôtá Na 84 (id. q. 1520) | (h)ôt@ 
Na 30 (q. 1520); Ma 46 | wōté Na 109 | dtc 
Na 79 (su lé ~) | «hauteur» То 27 | ótér Ne 44 

(id. q. 1520) | ñ- B 28 (su lè ~)7 
C. *coline...: kólin No 1, 2; To 13,39; A 44; 

Mo 1; Na 22, 23; Ne 76; Vi 43, 46 | -én W 63. 
D. *croupét, *cri-...:8 kraipé W 3; H 1, 27, 

^39, 50, 67 (q. 1519); L 1, 19, 43, 113, 116; 
Ve 8, 24, 31 (id. q. 1519), 32, 34, 35, 40, 42, 
44 (id. q. 1519); My 1; Ma 19 (q. 1519), 20, 
24; B 2, 3, 5-11, 23 (q. 1519) | kri- Ch 27,63, 
‘64 | kré- Ni 6, 17. 

E. *tiér, *tiène...:? Мо 1 (7), 9, 41, 42; S 1, 
13,.19-37; Ch 4-61; Th; Ni 1, 2, 11-28, 729, 
33-93, ‘97, 98-112; Na; Ph; Ar; D sauf 58; 

W.sauf 21 et 66; H; L sauf 35, 45; Ve; My; 

Ma; B sauf 30; Ne 4, “6, 9-20, "23, 24-32, 39 
(rare), 69. 

E". *tchérné, *tchégna:'? t^yérné L 66 | сёла 
Ch 27. 

F.*tidje:" që H 67 (sò 1 <). 

G. "côte? A 12 (q. 1519); D 136 (id); 
Ne 43, 47, 51 (et q. 1519), 57 (q. 1519), 60; 
Vi 35. 

Н. *сгіпкёпе (f.):? krêken To 78. 
I. *trikét... (m.):? triké Ne 57 | træ- Ne 43. 

J. *trampe:" ráp Mo 17. 
К. 1. *crésse, *créte (f): krés B 24 (surtout 

des rochers) | krèt Th 54 (lè ~?) || 2. *erésté... 
(m.) krèstè [abrégement à la finale] Ve 24 
(so 1 ~, petite élévation) | -e Ve 32, 34 (id. q. 
1520). 

L.*téra:? téra L 66; Ve 32, 34; My 1.16 
M 1. *heure (?): Aer Vi 35 (?) || 2. *heu- 

réte: hdret Vi 46, 47 (petite colline) || 3. *hou- 
гёуе...: hurèy W 1; H 50; Ma 12 (? [portant 
sans doute sur le sens]) | -éy H 46, 49; L 114 
(gros talus; -êy q. 1525) | -ёу H 1, 28 | ,uréy 
D 58 | hèré, Vi 25 («réponse approximative») 
| uréy, -éy Ch 63, ‘64; Na 1, 127 (petite col- 

line) | &- Na 19 | éréy Ni 17 (terrain en forte 
pente) || 4. *uréle (f) we! Ni 72 || 5. 
*hourlé...: hurlè Ma 9 (q. 1519), 12 | hür- 
Ve 41 | -č Ma 1 (q. 1519 ‘petit monticule’) | 
hôrlé Ne 76 (q. 1519); Vi 13, 16, 22, 27 | -ë 

Vi 6, 8 | -f, Vi 37,38 | -yè Vi 35. 
N8 1. *hokéte, *hor-, *hour-: hókét Ne 33 

(petite butte; hòr- à Massul) | ò- Ne 49 | hòr- 
B 7 (à Bovigny, Lomré, ‘monticule, petite 
butte de terre"); Vi /36, 47 (petite colline) | 
hur- B 7 (à Rogery) || 2. *horkét (m.): hórke 
Ne 33 (butte). 

O. *havéye: havéy W 30 (id. à not. 48 
TALUS, H). 

= P. “bosse, che bòs S 1 (q. 1519); Th 29 | 
-Š A 1, 50, 52, 55, 60. 

О. *bute: but То 48; A 12, 28; Th 72.1 

ГА la q. 1520, on répond pour ‘colline’ 
pétit môtèñ à To 24, et ë kâ [champ] a môtañ à 
A 37. Sens original ‘côte, raidillon', en picard, 
cf. not. 46 CÔTE, N”; ajouter, avec les deux 

sens, To 7 *montane ou -in.ne (MAES). — Les 

réponses spontanées aux q. 1518 et 2029 
«cóte», qui ne pouvaient susciter ce type, et les 
adaptations phonétiques de la finale font pen- 
ser qu'en picard 'montagne' est indigéne et 
traditionnel. — Dans les anciens textes de la 
région liégeoise aussi, ‘montagne’ était encore 
fréquent: 1751 [à Forét] «joind. -- à la monta- 
gne» (not. J. Caltrou); 1767 «au pied de la 
montagne de Tilleur» (not. N. Jeunehomme); 
1780 «à Grand Wandre au pied de la monta- 
gne» (not. A. Defooz); etc. 

? Type souvent devenu arch. dans le sens 
‘colline’, mais subsistant largement au sens de 
‘tas’ (v. vol. ultérieur), qu'il a probablement à 
To 39. — La toponymie conserve évidemment de 
nombreuses traces du sens premier; l'Enq. a 
noté à To 13 le lieu-dit de Renaix / mô d | 
éklut@, le mont de l'enclus, et à Mo 79 su lè mô. 

3 Sens habituel: ‘tas’ (vol. ultérieur). 
^ Fréquent pour ‘côte’ (not. 46, №). 
5 Adjectif substantivé, surtout connu au 

sens ‘tas’, 
6 Cf. BAsriN, BSW 50/2, 573 *hoté ‘tertre, 

monticule’; comparer VILL. *hoté ‘amas d'ordu- 
res, une jetée’; REM., Gloss. *hotë ‘petit tas, mon- 
ticule’, et *houtét (et) ‘petite saillie de terrain, 
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talus'. — Malgré ò, Haust voyait dans le terme de 
My 6 un diminutif en '-eau' de *hót; cette explica- 
tion, acceptée par FEW 1, 78b ALTUS, n'a pas été 
reprise au t. 24, 370. 

7 Toponyme: Ma 29 so lè hôtér. 
* Pour ce type, la plupart des réponses pro- 

viennent de la q. 1520. Aux points en italique, 
forme identique à celle fournie pour 'cóte' 
(not. 46, D 2). V. aussi not. 48 TALUS, O 1. 

9 On précise parfois "grand t.' pour *monta- 
gne' (Ni 38; D 101; Ma 2; B 4), 'petit t.' pour 
*colline' (Ve 41; B 15). — Pour les formes, 
cf. not. 46 CÓTE, A, oü sont regroupées toutes 
les informations dont on dispose (variantes, 
précisions sémantiques, mentions toponymi- 
ques). Plusieurs mentions, surtout dans l'est, 
manquent à CÓTE. 

10 De la q. 1520. Diminutif en '-eau', noté 
comme toponyme à Na 116 ò tyèrña et à 
Th 61 su lè tërñó. — Sur ce dérivé et le dérivé 
féminin '-elle', cf. BTD 11, 52 et 18, 432-3. 

! Cf. not. 46 CÔTE, В et not. 48 TALUS, K. 
12 Toutes ces réponses figurent sous la méme 

forme à la not. 46 CÔTE, M. 
З Cf. not. 46 CÔTE, F 2, С, L, où manquent 

toutes ces mentions, sauf Ne 57. 
^ De la q. 1519, en général. — Comparer 

not. 46 CÔTE, O, et not. 48 TALUS, L. 
5 Comparer not. 48 TALUS, A. 
l6 Autres réponses à My 1: sdiké (t. dési- 

gnant le talus de démarcation entre deux 

champs, vol. ultérieur) et rhósismé"n 'rehaus- 
sissement'. 

17 Comparer not. 48 TALUS, В, où manquent 
M 1 et 2, ainsi que la plupart des localisations 
de M 3 (points non en italique dans le tableau). 

18 Comparer not. 48 TALUS, C, et TALUS de 
démarcation (vol. ultérieur); la plupart de nos 
mentions y manquent. — À Vi 27, horkèt ‘tas de 
terre assez dure, dans une prairie'. Comparer Vi 
“19 (LiÉc., BSW 37, 341) *horquéte ‘grosse 
motte isolée dans un terrain’, "34 (Gloss. 
S'-Léger) ‘butte, éminence'; FRANCARD ‘petite 
dénivellation, petite bosse' (ex. 'chemin plein 
de ~5'); not. 53, ADD. C 15. — FEW 16, 220a, 
mnéerl. HOKKE. 

19 Autres réponses: *brogne: bróñ S 31, 36; 
Th ^2; cf. not. 53 (CHEMIN) RABOTEUX, ROCAIL- 

LEUX; *condjíre B 4; cf. ALW 3, p. 174, n. 3; 

*hé: v. not. 35 TERRAIN INCULTE; “mote A 7; S 1 
(q. 1519, glosé Чепте de carrière’); S 6; Na 
127; My 2 (tertre pour planter sapins); *mou- 

che, f. A “52, 60 (élévation artificielle formée 
par dépôts de pulpes, etc.); *pindant ('pen- 
dant’, glosé ‘colline’): pédä Mo 58; 'roche(s)' 
(q. 1519): róc Ph 53 (dé —); D 46 (et q. 1520 
pitit ~, colline); *tombe Ni 17 (tertre, tumulus; 
au fig., silo de pommes de terre, de betteraves, 
en dóme proéminent); W 1, 3 (toponyme: /é 
tób dé Wamo, tumulus). 

9. RAVIN 

Q.G. 1519 «vallée; — plateau; — montagne; — ravin». 

Notion mal délimitée, notamment par rap- 
port à vallée (not. 6), à chemin creux (v. LIT- 

TRÉ ravin 2. ‘tout chemin creux’; comparer A- 
A” à la not. 43), à rigole (comparer E-G à la 
not. 50), à fossé (not. 49), à fondriére (not. 25) 
et méme à talus (comparer H à la not. 48), 
d'autant qu'il n'existe pas partout de véritables 
ravins. 

Les réponses ne désignent donc pas toutes les 
mémes réalités et ne sont pas toutes vraiment 
équivalentes. Les dénominations au moyen de 
types particuliers sont rares (*go(u)léte, D; 
*rávlin, B), à l'exception de ‘ravin’ (C), qui est 
peut-étre un gallicisme. 

A. 'cavain'! (m.). *cavin, -angn...: kavé 
Ni 39 | -àíi S 31, 37 | -a"ñ S 36; Th 2 | -añ 
Mo 20. 

А“. 'c(h)avée" (f): сёуёу Th 82 (?) | сауйу 
Vi 35 (?) || kavéy S 19. 

A”. 1. 'es-cavée" (f). *havéye, -éye...., 
*cha-...: havéy D 64; W 35, “36, “39, ‘42, 66; 
Н 50, 67; L 61, 116; Ma 3-12 | -èy Ma 2 | -èy 
D 34; H 46 | -éy H 37, 739 | -é My 1 || Savéy 
Ni 2 (avec bois des deux côtés) | -éy Ph 79; 
B 16 | -éy D 46 | -éy D 30 | -éy, -éy Th 62; 
Na 19, 84, 109; [D 58 (q. 1761, glosé «tout 
petit vallon»)]; Ma 35, 36; B 9 | -é(y) Ne 39 
(en toponymie) | A, Ne 51 || iskavé, Ni 112 || 
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2. '-eau' (m.). *chavia*: Savya Ni 2 (sans 
bois; comparer AT 1) || 3. ‘-el-otte'. *have- 
lote: havlòt W "20. 

B.*ráv' lim (m.): râvlèn My 1 (il ë tumé ò ~). 
C5 1. *ravin...: ravé To 43, 58; А 44; 

Mo 64; Th 53, 72; Ni 33; Na 79, 101, 116; 
D 68, 73, 7103, 110, 113; Ph 15, 16, 61; Ar 1; 
H 21, 69; L 39, 114; Ne 4, 69; Vi 46, 47 | -e" 
Ve 24 | -ën Vi 2, 25 | -èn Vi 22 | -é Na 107 | -é" 
Na 20 | -é; A 12 | -éñ Mo 41, 42 || 2. *ravine 

` (f): ravin Vi 736, 43 | -èn L 66 (méme réponse 
à la q. 1234 «fondrière»). 

D. *goléte, *gou-...:? golèt Ph 33; D 72, 73, 
101 | gu- Ph 53 | er Ph 69 («fond prononcé 
mais court»). 

E. *couline:? kulin Na 107. 
F? 1. *horé: hóré L 85 || 2. *horá...: bord 

Ve 37 | -a" Ve 34 | -à My 2; Ma 19 | -ò Ve 32.10 
С. 1. ‘fossé, -è:!! fòsé Ni 26 | -è D 38 || 2. 

*fossia!2 ('-eau'): fósya Na 22, 23 || 3. *fohy- 
ale, -ch- ("-elle*);? fóyal Ма 20 | -šal D “103 
(dans l.d.). 

H. *houréye...:^ harèy Н 1, 21 (ou ravé), 
46 (in gròs =) | -éy H 27 (méme réponse aux 
q.1524-5 «talus»). 

F: 'fond' et dérivés: v. not. 6 VALLÉE, D.? 

! À la q. 1234 («fondrière», not. 25), kavē 
A 50, 55 («grand trou dans chemin»). À 
Mo 42, *cavagne (f.) est donné pour ‘chemin 
creux’ (not. 43, A^). Cf. Ch 24, "35 *cavangne, 
f., 'ravinement' (CARL2). Le masc. *cavangn 
est glosé 'ravin, fondriére' par DEPR.-NOP. 
Type présent aussi à S 37 dans le 1.4. / kavañ 
dé brakñéy (ou -ñér), le c. de Bracquegnies, et 

à Мо 58 *lés cavagnes |f. ?) (BTD 22, 329). 
— Il faut joindre la forme de La Louvière (FEW 
21, 18a) aux formes picardes de FEW 2, 559a 
CAVUS; v. BTD 42, 334. 

? Types mentionnés ici souvent en des pts 
où ils n'ont pas été notés pour ‘chemin creux? 
(not. 43). À H 69, *havéye est donné pour 
‘vallée’ (not. 6). — Il est possible que certaines 
des réponses du tableau s'appliquent plus 
exactement à des creux formés dans des 
champs par des pluies violentes ou par les 
charrettes, comme c'est précisé pour les pts 
suivants: havé Ve 35 («creux fait par les pluies 
ou les charrettes»); #ауёу Ph 69 (q. 1761, èn 

уду plèn dé ~); savéy Ni 75 (apre l órac ë n a dé 
parfôtè ~ dé lé ruwal / ruwalèt); Na 129 (аё ~, 
'sortes de petits ravins creusés par la pluie"); 
D 15 (дп ~, ‘sillon de quelque profondeur 
creusé par l’eau’), 25 (*gn-a-t-i dés chavéyes 
dins Г swéye! °y a-t-il des ch. dans le seigle!”, 
aprés de fortes pluies; comparer verbe ci-des- 
sous), 58 (dé — provoquées par les roues tour- 
nant dans un champ; différentes des ornières), 
72 (lé gré só plé t —, aprés l'orage), 81 (òn -, 
là ой l'eau a coulé avec force dans un chemin, 
en arrachant les cailloux, etc.). — Verbe: D 25 
*lés campagnes sont chavéyes, à la suite de for- 
tes pluies. — ViLL. traduit «xhavé, f., ravin». 

3 Cf. not. 50 RIGOLE, K et not. 12 RUISSEAU, H. 
^ Autre sens: W 1 Aavlót (ou faflót) ‘per- 

sonne faible'. 
5 Scius *rávlin ‘ravin’, synonyme *rablin 

(forme attestée aussi par VILL.). FEW 10, 413b 

RIPA. 
6 Verbes: Vi 8 sa è raviné ‘ça a r.'; Ni 6 le 

pléf ô ravéné tó 1 ¿a ‘les pluies ont raviné tout 
le champ'. 

7 Cf. BALLE (Ph 45) *gouléte ‘petit vallon 
dans les bois'. — Dérivé de GULA, FEW 4, 316a. 
— Type trés fréquent en toponymie, de méme 
que des dérivés masc. en '-et' et en '-eau' 
(v. BTD 23, 41). Comparer. *goulia, not. 25, 
FONDRIERE, /. 

š LÉON. 50 *couline ‘ravin’ . Comparer not. 50 
RIGOLE, C. 

? Types plus fréquents pour ‘rigole’ (not. 50) 
et ‘fossé’ (not. 49), où cependant manquent les 
localisations figurant ici pour ‘ravin’ (sauf hora 
Ve 37 noté aussi pour fossé"). 

19 D'autres réponses recourent au nom de la 
rigole (not. 50): Ni 38 grå ròyô; Na 69 rawo 

(‘petit ravin boisé"); — D 64 róyá (lez èw ô 
fé ó —. 

! Cf. not. 49 FossÉ, C; not. 50 RIGOLE, M. 
12 Pour LÉON. 50, synonyme de *bassére 

“опа”. 
13 А B 16 fòsal ‘raidillon’. — Type fréquent 

en toponymie: v. DL; REM., h,, 83 et 85. 
14 Comparer not. 48 TALUS, B et n. 19, pour 

quelques réponses 'remblais'. 
15 On néglige quelques réponses ‘trou’, 

'creux! (Ne 43). — À Ni 17 valéy est donné 
pour ‘ravin’ (cf. not. 6, A 4). V. encore VALLÉE, 

not. 6, n. 11. 
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10. ÉBOULEMENT (carte 3) 

Q.G. 687 «éboulement (de terre provoqué par les pluies)». 

Nombreuses lacunes du substantif parce que, 
souvent, on recourt plus naturellement à un 
verbe: les verbes (à divers temps et modes) 
sont regroupés en ADD., dans le même ordre 
que les substantifs, avec renvoi implicite aux 
notes du tableau. IÍ donnent mieux que les sub- 
stantifs une idée de l'extension des aires, 
extension limitée pour la plupart des types, à 
l'exception de 'crouler' (D) et surtout de 
*waguer (A), qui, dans ce sens, couvre en entier 
et presque exclusivement le domaine liégeois. 

D'autres notices apporteront des complé- 
ments sur plusieurs types: v. notamment q. 989 
«la voiture s'est renversée dans le fossé», 
q. 990 «la charretée a “vêlé”, a croulé»; q. 1332 
«la maison a croulé». 

A. 1. *wague! (f.): wak Na 22, 127; D 15, 
34; W 1, ^8, 9, 10, 30, 39; H 2, 21, 27, 28 
(bloc; cf. n. 1), 37, 38, 42, 45, 46, 50, 67-69; 
L 1, 4-19, 39, 43, 61, 66, 87-113, 116; Ve 1-8, 
24, 26, 32, 34-39, 41, 42; My 3, 6; Ma 1 (dans 
les carrières), 2-24; B 2, 3, 4, 7,9 (?), 11 || 2. 
*(r')waguedje (m.): wagec W 13,756; L 1 (ou 
r-), 32, 71 | r- L 1, 29 || 3. *waguemint: 
wagmé H 27. 

B. 1. *éboulemint, *é-, *im-...? ébalmé 
To 2, 6, 13, 28, 94; Mo 1; S 31; Ch 33, ‘64; 
Th 25; Ni 710, 11, 26, 33, 98; Na 44, 49, 99, 
107, 112, 127; Ph 16 (A), 45, 61, 79; D 7, 81 

(?), 136; H 37; Ve 40; Ma 35 | é-, é- No 2, 4; 
To 1, 27, 78; Mo 17; Ni 19; Ph 15 | ë- Mo 9, 
41, 44, 58, 79 | èbülmé Ph 42 | -auimé. Vi 16 | 
-ё My 2 | ébàlmë Ni 36, 38 | ébuilmé? No “5 
| èbulmë; To 7, 24 | -é; To 73 | ébdilme A “18 | 
ébulmèy А 757 | ébulmè To 99; А “52 | èbulme 
А ‘10 | ébulmé, é- A 7,12 (ë-), 44 (-ё), 55 (id) 
| -báil- To 58 | ébulmé/á А 50 | ba má Th 43, 
54; D 123 (?), 132; B 11; Ne 51, 69; Vi 43 | 
é- Th 14 | ébaumáy Th 64 | -ma Vi 736 | -báil- 
Ne 65; Vi 8 || 2. *éboulaje? ébailas A 713. 

C^ 1. *bo(u)lemint: bôlmé D 46 (de terre?) 
| bu- Na 109 || 2. *bouladje: bulač Ph 53 || 
3. *raboula (m.): rabaila L 114; Ve “155 
D£ 1. *croláye, -ou- (f.): kròláy Vi 35 | -ч- 

Vi 43 (pluies, etc.; mur croulé) || 2. *croule- 
mint... kralmé Na 109 (‘de terre); W 59 

(-éld); B 22 (?) | -ü- D 84 || 3. *acrólemint, 
*écroulemant: akrólmé Th 62 | ekrailmá Vi 37 
|| 4. *croulédje, *gróladje: kradéc В 4 | grólac 
Ма 46. 

E. 1. *régo(u)linédje? (m.): régólinéc W 21, 
63 | -gu- W 30; L 87 || 2. *régolinàde (f: 
règòlinàt L 35. 
E? 1. *régolemint (m.): régólmé Na 30 || 2. 

*rigoléye (f.): rigoléy Na 84. 
E'.*r'loguedje'? (m.): rlógéc H 50 (plus 

petit qu'une wak, A); Ma 9. 
F. 1. *déscrucádje!! (m.): dèskrukäë S 19 || 

2. *déscrükemint: déskrékmé Ni 26. 
С. *désgribouládje" (m. ou -âde (f): 

dezgribailác Th 72 (ou -at). 
H. *hiródédje" (m.): hirôdèë Ve 41. 
I. *ridédje dé (ёге («glissage de terre»): 

ridèg dé tèr H “28 (comparer A). 
J. *waléye!4 (f.): waléy Н 53. 
К. *ravaládje'? (m.): ravaläë Ch “54, 61. 
L. *récrasemint!? (m.): rékrasmé Ch “54 | 

-az- Ch 61. 

ÉBOULEMENT: =, 
(type A) = 

Q'^wague 

*waguédje 

`r waguedje 

` Cwaguemint 

*waguer, verbe (pts suppl.) 

E] = » = EIS 
SE 
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M. *raládje plin” (m): raläë plé Ch 43, 61; 
Ph 6 | ralàs pla; Th 14. 

N. *daláje dévins'5... 
Mo 41 | dalàš deve Mo 44. 

О. '(re)chute'.? 1. *tcheüte (Е): сег Ch 63 
(dans carrières) || 2. *ritcheüte, *ér-: ričět 
Ch 72; Na 130 ("е terre), 135; D 36 (par ex. 

dans carrières) | èr- Th 24, 46 ("е la terre"). 
P. *chitéye, -àye? (f): Xitéy Ch 27 | -ày Vi 47. 
Q. *vélédje?! (m): vélec Ve 31. 
= К. *d'foncé? (m.): #556 Na 79 (éboule- 

ment de terre plastique). 
S. *chache loûde: Solar D 15 (dé ~ 'ébou- 

lements de terre plastique dans les mines??3) 24 

(т.): dalàs dévé 

! Suivi de "де terre' à Na 127; D 34; W 1, 
30; H 38, 46, ‘74; L 61, 94; Ve 8, 24, 32-35; 
Ma 19-24; B 2, ‘3, (7). — Sens: à Н 728, la 
*wague est le bloc qui s'est éboulé; l’action: 7; 
à Ve 24, oü une wag du tër est une masse de 
terre qui à croulé, mais pas nécessairement 
sous l'effet de la pluie, le terme s'emploie 
aussi pour des masses de neige prétes à tomber 
(dé wag du nivay pédé ò tæ ‘pendent au toit"); 
comparer REM., Gloss. 162b; à L 94, wak se dit 
aussi d'une forte pluie (sens signalé ALW 3, 
110a); sens ‘tourbillon de vent’: v; ALW 3, not. 

75, K. — HAUST (DL, s.v. *wague et BTD 16, 
342) y voit le correspondant du français 
"vague, dont il a noté en quelques pts wallons 
des formes en w-: Na 127; D 7 'l'eau fait des' 
wak ‘vagues’; Н “42 ‘une’ wak "de chaleur’, 
w. "de" brali 'flaquée de boue (lancée par une 
auto)’. À Ve 40 *wague ‘bouffée nauséabonde’ 
(M.-Th. Counet). Wartburg n'a pas repris cette 
explication ni celle de WARL., Gloss. 188 (all. 

WACKE), mais il rattache la famille à mnéerl. 
WAGEN (FEW 17, 450a). — Expr.: L 61 *i s' lèy- 
fve aler come ine wague di tére *il se laissait 
aller -- (de quelqu'un sans réaction)’. — Verbe: 
en ADD., sous A; ajouter L 14 a wagé £u di s 
cèrèt ‘il est tombé de sa charrette’; 
Ve 26 wagé (de terres, d'un mur) (q. 1332); 

Ma 19, id. (d'une charretée) (q. 1332). 

? Suivi de "de terre’ à No ‘4; To 6; Mo 41, 
44, 58, 79; Ni 36; Ph 15. — En plusieurs pts, le 
type doit avoir été emprunté au frangais. L'ini- 
tiale, en picard, est souvent assimilée à 'em-' 

(é-, é) comparer *rinveyi... ‘réveiller. — 

FEW 1, 464b BOTELLUS; mais v. ci-dessous n. 4. 

? Frm. éboulage (depuis Lar. 1867), FEW 1, 
464b BOTELLUS. Comparer C 2. 

* Probléme de classement: C 1 et 2 sont peut- 
être altérés de B 1 et 2; on les considère comme 
des dérivés de 'bouler' (cf. DL "*bouler... 

‘rouler, dégringoler', -édje ‘glissement de côté, 
dérapage’, -éye, f., ‘avalanche de pierres, de 

terres...'), dont on ne peut exclure l'influence 

sur les formes classées sous B. — C 3 est un 
dérivé en агу: DW 11, 24 et ALW 3, 110a. 

5 À Ve 40, *raboula * grand chambardement, 

grande confusion (lors d'une échauffourée, par 
ex.) (comm. M.-Th. Counet). Au méme éty- 

mon se rattache probablement Ni 33 dèl 
marbwulât ‘de la terre qui travaille, s'enfonce 
dans le fond du puits, par ex.' (q. 1539). 

Š Dérivés de 'crouler' (FEW 2, 1230 

*CORRÓTÜLARE) en '-ée' (1), '-ement' (2, 3), 

"age" (4). Les préfixes de 3 sont 'a-' ou 'en-' 
(a-) et 'é-" (è-). 

7 Verbes: cf. en ADD., sous D, et surtout 
«la maison a croulé» (vol. ultérieur). Ajouter 

LÉON. 698 *grólé *crouler'. 
š DL *régoliner, -édje; FEW 4, 309 GULA 

(ajouter le substantif). — À la q. 1332 «la mai- 
son a croulé», le participe passé a été noté en 
outre aux pts suivants: rególiné W 59; H 2, 8; 
-lé- W 66; -ay W 63; — variante régóliné (au 
lieu de -gu-) W 1, 30. 

? Dérivés de 'rigoler' ‘dégringoler’ (FEW 
16, 687b, mnéerl. REGEL)? Ou peut-étre plutót, 
comme E, de GÜLA (à ajouter, en ce cas, 

FEW 4, 309). — À la q. 1332, 'la maison a' 

rgolé H “28, 46, 50; ‘est’ rgoléy Ma 3. 
19 Cf. DFL, s.v. crouler; probablement 

métathèse de *r'golédje, dérivé en '-age' sur le 
radical de E". — Verbe noté aussi à H 53: v. en 
ADD., sous E", et à H 46 ‘le mur, l'armoire, 

la' ёёгёу a rlogé ‘a dégringolé'; £ a rlogé al 
valéy dé tü (q. 1332). 

11 Verbe mieux attesté: v., en ADD., sous F. 
En outre Na 107 (L. Verhulst) 'la maison a' 

diskruké; Ni 45, 80 déskré- (q. 1332). FEW 16, 
405a *KRÓK. 

12 Quid? Rapprochement expressif de '*des- 
boulage' (cf. B 2 et C 2) et de 'gribouillage' 
(FEW 16, 386b KRIEBELEN)? 

13 FEW 17, 106a *SKERIAN. Mais cf. ALW 3, 
155a («débâcle des glaces»). Verbe noté aussi à 
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Ve 42, ‘la maison ai hiródé; à B 6, li pus 
‘puits’ è yiródé (q. 1332). 

4 À H 42 waléy ‘masse de terre éboulée ': 
‘il a descendu une ~ de terre! (q. 1332). — V. 
compléments ALW 3, not. 59, n. 2. 

15 Ajouter FEW 14, 143 VALLIS. 
16 Ajouter FEW 16, 369 CRASEN. 
"7 Littéralement ‘r-all-age plein’. Ajouter 

Th 73 *raládje plangn, synonyme *tró d'vins, 
proprement ‘trou dedans’ (Dasc., Suppl.), 24 
*raládje plin `1) éboulement; 2) fig., revire- 
ment, grave déception' (BAL 255). 

18 Littéralement 'allage dedans'. V. RUELLE, 
Houill. *daláje dévins ‘éboulement’, et verbe 
*daler d'vins. 

19 Cf. BSW 50, 623 *ertcheüte (Th 72), *ri- 
tcheüte (Ch 767) ‘1. ensemble des terres qui 
ont été détachées du gisement [de terre plasti- 
que]; 2. vide résultant de l'enlévement de ces 
terres'. Porter à FEW 2, 26 CADÉRE. 

? Type expressif; participe passé substan- 
tivé de *chiter ‘foirer’; d’où 'crouler' (v. en 
ADD., L). Ajouter le substantif FEW 17, 124a 
*SKITAN. Comparer Vi “5 (Mass) *chitée, f. 
'grande quantité (ex. de fraises)', "34 (Gloss. 
S'-Léger) -дуе, f. ‘id. (ex. de pièces de mon- 
naies)'. — Pour le sens premier, v. ALW 15, 
not. 77. 

21 À la q. 1332, "а maison a! vëlé Ve 31-34. 
— Cet emploi figuré de 'véler' est largement 
connu, surtout à propos d'un chariot qui se 
renverse (v. DL, Wis. *véler; FEW 14, 549a). 

2 Cf. Ча maison ai ffósé Na 23; H “39; 
d(és)- H 1 (q. 1332). 

23 «On travaille alors, dit-on, а Saslat, c'est- 
à-dire en découpant l'argile dans le fond de la 
fosse.» Comparer EMW 14, 95 et 101 (DER- 
NONCOURT, «L'extraction de la terre plastique 
dans le Condroz»), *travayt à chache loûde 
‘provoquer, en ôtant quelques cadres en bout 
de galerie, des éboulements et ouvrir ainsi de 
larges cavités dans le gisement'. Étymologie? 

# Restent quelques réponses plus approxi- 
matives: 1? ‘brèche’: bre$ Ni 20 (Ard) 
2° 'lavasse' (Ё): lavós Ni 17; cf. ALW 3, 
104a; à Ni 20 (Ard.), laväs ‘rigole creusée par 
la pluie, ravine’; à My 3 /avás (f.) ‘courant 
d'eau qui entraine la terre, d'oü quantité 
exagérée’; 3? 'delavure' (f): dulavér Ne 49. 
— Quelques réponses *sankes, *acoulins, 

signifiant 'alluvions', ont été réunies à celles 
notées à d'autres q.; v. not. 22 BOUE, N, n. 28. 

ADD. Réponses par des verbes 
A. 1. *waguer...: (infinitif) wagé W “56; 

L 2, 66 ('les pluies font souvent - les terres"), 
‘71 | "le terrain’ wak В 11 | ‘les terres’ wage 
W 39; L 61 | 1 а" wagé H 68; L 4, 19 (ou 
rwa-), 106; Ve 38 | -i W 63 | "la terre (les t.) a 
(ont)' wagé W 1, 13, 30, 42, 66 (~ 1 ti; H 2 
(li talu), 21, 27, 28, 67; L 35, 45, 94, 116; 
Ve 6, 8, 41; Ma 2-4, 19, 24 || 2. *r'waguer...: 
(infinitif) rwagé L 29 | ‘il a` (r)wagé L 19 | 
Ча terre (les t.) a (ont)! rwagé H 728, 37; L 1, 
43; Ma 9 (rare) || 3. *waguelé...:? "il a" waglé 
Ve 1 | ‘la terre’ wakléy Ve 34 || 4. ‘la t. a 
*wagueté: wakté W ^56. — Cf. A. 

B. *z'bólé, -ou-: (infinitif) zbólé Ne 33 | 
"c'est" zhulé Ne 43 || *éboulé...: "la terre а" 
ébailé To 7 | 6910 A 28 | t Dest) &baué Mo 20 
| "s'a" ëbadé To 37 | é- No 1 | -é/éy No 3 | 
ébalé Mo 23. — Cf. B. 

C. 1. *bouler...: (infinitif) bulé Mo 64 ("la 
pluie a fait ~ les terres") | -è Ne 39 | "les terres' 
bala Ne 47 | ‘la (les) terre(s) a (ont)! bolé 
H 46 | -é D 46 | bulé Ni 112; D 110; Ne 11,20, 
24 (al valéy du râblè), 31,32 | -é B 28, 33 || 2. 
Ча terre ai *déboulé: dèboulè D 94. — Cf. C. 

D. '(de)crouler'... 1. *croler, -ó-, -ou-, -oü- 
...: (infinitif) królé Th 62 | kru- B 22 | -è B 23, 
24 || ‘la terre (ça) krul B 23; Vi 43 | -4- 
Ph 54; Ve 24; Ne 63 || "la (les) terre(s) a (ont)' 
krolé Th 53 | -è Th 14 | kraué, -é Na 69, 101 
("с̧а est —'); Ph 69; Ma 29, 40, 42, 43 ('-- sont 
--); B 9, 12, 15; Vi 2 | krailé Th 82 | krulë 
Th 73 | -9- Ph 86 | krulè D 38,68; Ма 39,51; 
B 21 | -à- D 113; B 30; Ne 14-16, 76 | krauéy 
Vi 27 | -ey Vi 22 (au f., -ày) || *grôlè, -ой-...: 
(infinitif) erólé D 101; Ma 46 | -ài- Na 116 | 
(part. passé m.) grólé D 64 | -é Na 127; D 7, 
25, 58, 72, 73 | grailé Ph 84 | grūlè Ne 4 || 2. 
*d'grólé...: (part. passé m.) dgró"lé Ma 35, 36 
| -ü- D 40 || 3. "la terre est^ *écrouléye: 
èkrùléy Ni 39.— Cf. D. 

E. *rigo(u)liner, *ré-, *ra-... (préfixe 're-', 
'ren-*, 'та-"): "с̧а" régoli/un Ni 85 | ‘la terre’ régo- 
lin£y (ind. présent) W 21 | "les terres’ règalinè 
W 739 | "la (les) terre(s) a (ont)? rigóliné" Na 720 
| régóléné Ni 28 | règôliné W ‘42 (dans un trou); 
L 35 (ou -gw-), 45 | -li- Ni 20 (Ard. | règòlênë 
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W 72 | régadiné W 1, 30; L 35 (ou -gò-) | rago- 
liné Ne 9 | (part. passé f.) ‘la (les) terre(s) est 
(sont) règòlinèy W “8 | -gu- W ‘9, 10 | "de la 
terre! régólénéy W 3 | -lin&y W 21 | -li- Ni 20 | 
-lé- Ni 19. СЕ. E. 

Е“. *rigo(u)ler, trè- ('re-', 'теп-'): ‘la terre' 
régól Ni 102 | ‘les terres! rigolé Na 84 | "-- a 
(ont) rgólé Ni 17,98; Na 30 | 20911. 85 | '-- 
est (sont)' rigoléy Na 19 | rgó- Na 6, 59; H 69 
(n wak k è ~) | règulèy L 85.— Cf. E". 
E” .*r'logué (part. passé m.): rlógé H 50 (li 

haré... talus), 53; Ma9.—Cf. ET. 
F. 1. *struk'li: ‘la terre a! strukli Ni 74 (ou 

'est' strukléy) || 2. *déscréker...: (infinitif) 
deskreké Ni 93 (dégringoler) | ‘la terre" dès- 
kruk S 19 | ‘le talus (la terre...) a! diskrüké Na 
23 | düs- Ni 62 | déskré- Ni 2, 5, 26 | déskré- 
Ni 6 ("la terre qui a -' gê dè fòsé) | (part. f.) 
"des terres’ déskrukyéy S 1 || *dustruké...: 
(part. passé m.) düstruké Ni 11 | (f.) distrukéy 
Ni "10, 112 (désagrégée, qui s'éboule légère- 
ment) | d&s- Ni ‘14 (désagrégée). — Cf. F. 

G. *hiródé, *chi- (part. passé): "la (les) terre(s) 
a (ont) hiródé Ve 41 | ši- Ve 47. Cf. Н. 

H. *'ça' *chère (littéralement '[dé]chire"): 
sa $èr Ne 63. 

I. *avaléy, *dè- (part. passé m.): s è [= sal] 
avalèy Vi 13, 27 || de- Vi ‘21 Cont —).— Cf. K. 

vid 

J. '(re)choir': ‘les terres sont" сг Ch 16 || 
"la terre ai rcd Th 43. — Cf. О. 

K 'са' *cheüt: $œ Ne 44. 
L. *chiter, *ski-...: (infinitif) šité Vi 43 

(J.H.; -ë ÉL.) | la terre? šit Ph 54, 81 | ‘la (les) 
terre(s) a (ont)' sité Na 22; Ar 2; Ne "22, 23, 

43; Vi 16, 25 (sa è ~ ‘ça a croulé"), 46 (ou -ey) 
| -e Th 29 | -è Ph 16, 33, 53; D 7; Ne 26 | -èy 
Vi 27 | sité Ch 4 | šù- Ni ‘66 | skit& A 2 | -z/@ 
A 7. Cf. P. 

M. ‘les terres’ *vélet: vëlè Ve 31. — Cf. Q. 

N. «glissé». 1. *glici, -chí...: glisi Vi 721 | 
йт Ch 16 | gl- Ch 4 | glišě Th 54 || 2. *ridé, 
-è: ridé Na 1, 69 (-ё) | -è Ph 37. 

О. ‘se laisser aller": "la terre (le talus...) si 

lé alé H 739 | ‘la (les) terre(s) (...) s'a (ont) 
laissé aller' Na 22, 101; H 46 (in wak di tér --); 

My 2; B 5; Vi 13 | '-- en aller' Na 129; D 30; 
W ‘42 | '-- se sont Ií aller [gallicisme] Ve 32. 

P. Autres réponses: 'la (les) terre(s) est (sont) 

descendue(s)': thèdu My 1 | disfédu B 27 || 
r- soulevées*: s«dvé Ne 60 || *fèléyes ou 
pétéyes (désagrégées par des pluies violentes) 
W 59 || "des terres" *désgringoléyes S 1. 

! V.les renvois au tableau principal. 
? N. ALW 15, 172b, n. 13. 
3 De lat. EXCUTÉRE; cf. not. 100 SECOUER, 98 

TOMBENT, etc. 

11. RIVIÈRE 

Q.G. 1549 «la rivière est profonde» et Q.G. 

Nombreuses lacunes parce que le type 
'riviére' est inusité dans la majeure partie du 
domaine. On répond par le nom du cours d'eau 
(rivière ou ruisseau) local? quelquefois par 
frui’ (v. not. 12), souvent par "eau" ? 

Le tableau ne reprend que les quelques 
réponses 'riviére' (pour la finale, comparer 
POUSSIÈRE, ALW 1, c. 79), dont certaines sont 

probablement des créations artificielles. 

+ ALF 1159; ALCB 208; ALLR 61; BRUN., 
Enq. 1377; FEW 10, 415 *RiPARIA. 

*rivire, *rí-, "ru-: rivir No; To 2, 6, 7 (Fi), 

27, 37 («rivire»), 73, 94 (ri-, L.W), A 7 (-ir), 

12; Na 22; D 110, 132; L 2, 87; Ne 11, 43, 

1568 «se promener le long de la rivière» .! 

44, 51, 57, 69; Vi 2, 6, 35, 46, 47 (q. 1568; 
ru- q. 1549) | ru- Vi 47 (q. 1549) || *rivére, 
-ére, -ére...: rivér To 28 | -ër Ni 107 | révër 

Ni 2, 45, 61, 93 | ré- Ni 11 | rivér To 13 || 
*riviére, *ru-, -iére...: rivyér To 1 («rivière»), 
48; A 1, 44, 60; Mo 1, 20-42, 58, 64; S 10, 
13; Ch 43, 72; Th 62, 72; Ni 1? 72 | ru- 
Ch 28; Ni 90 | rivyér To 39 | -yër Ph 79 | -yer 
Mo 17; S 29; Ni 38; L 39 | river To 78 
(L.W.) | rivyér To 58, 99 («riviére»), A 37, 
50, “52, 55 («riviére»), Мо 44; S 19, 31-37; 

Ch 4-27; Th 22, 5, 24, 73; Na 20, 30, 109, 
116; D 81, 94; Vi ‘36 (-iér) | ré- Ni 80 || 
rivière, *ru-: rivyér Ne 39, 47, 49, 60, 63, 

76; Vi 8-18, 22, 27, 38, 43 (ou ru-) | -viyér 
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Ni 33 | -viyèr A 28 | ruvyèr Vi 37, 43 (arch. 
ou ri-) || *rivi;re: rivi,r A 25 

! Quelques variantes à la q. 1568: -yér A 37; 
Mo 1; -yër A 1; Mo 37,58; S 10, 13. — Ajouter 
révyér Ni ‘5, à côté de ré, à la q. 618. 

? Ainsi 'la' *Sambe [sáp], Sambre Ch “64; 
Na 107; — le Rosne, affluent de l’Escaut: rèn, 
A 12 (q. 1568) [q. 618 èn rón *un grand ruis- 
seau'; q. 1329 ren, m. “grand fossé'; q. 1526 é 
rón, masc., 'grand ruisseau qu'on ne peut enjam- 
Бег”; q. 1563 èn ron, fém., ‘endroit où l'eau tour- 
billonne']; — le (la) Geer (v. J. HERBILLON, BTD 
36, 108): gèr W 1, 10 Cli grosse Djér et *li 
p'tite Djér), 35-36 (ou -é-); L 4 (sans article, 
q. 618), 7; —la Gette (ou Ghéte, Géte, Geete; v. 
J.  HERBILLON, ВТО 36, 112): gás 
Ni 19, 20 (aussi sens général); -ó- Ni 17, 28, 
‘67 (Gaz., Bovidés); № 3 (lé ~ è st a sèc, 
q. 618; nom propre et nom commun, q. 616; 
pisi n ~ ‘pisser une OD". hyperbole plaisante, 
q. 1526); — l Yerne, affluent du Geer (v. J. 
HERBILLON, BTD 52, 211): yèn W 739 (sans 
article: ~ è st a sèč, 'sauter' hut а ~); — 

la Méhaigne, affluent de la Meuse (v. J. HER- 
BILLON, BTD 43, 176): muhañ W 63; — 
l'Ourthe: êw (d dit) Ma 4, 9; ën... Ма 3; — 
l'Aisne: ën Ma 19 (q. 1526); — la Süre: sür 
B 28; — la Chiers: Syèr Vi 43 (marquant la 

limite avec la France); — la Vire: vir Vi 47; — la 

Batte, affluent de la Chiers: /a bat Vi 47. V. 
encore DFL, s.v. riviére. — Certains de ces 
noms propres s'emploient comme génériques: 
Na 107 *dj'a vèyou ène sambe ‘j'ai vu une 
rivière” (E. Wartique); et ci-dessus Rosne (A 12), 
Gette (Ni 20; W 3). De méme, à H 27, *on 

moûse, littéralement ‘un Meuse’, ‘un fleuve’. — 

Sur l’absence d’article devant Meuse et les noms 
de rivière, v. É. LEGROS, DBR 24, 5-32, et 25, 
69-75. 

3 Cf. ALW 1, c. 30. — Ces réponses (de sens 
moins précis) sont trés fréquentes à la 
q. 1568, surtout en liégeois et en namurois, mais 
aussi en certains pts ой on a répondu 'riviere' 
à la q. 1549 (To 1; D 94; Vi 38, 43, 47). — 
À Ch ‘64, | éw désigne une rivière en général; 
1 Éw а ёг, VEau-d'-Heure, affluent de la Sam- 

bre. À Ve 24, on appelle la Vesdre 'la grande 
eau’: lu ога" èw (cf. DFL, s.v. rivière). 

4 Certains dictionnaires attestent le type 
(parfois sous une forme francisée) en des 
endroits où l'Enquéte ne l'a pas relevé: *rivtre 
DL, МА$$.; -iére Wis., Scius... Variante à Ni 
1, d'après CoPP.: *ruviére; à To 7, d'après 
MAES, *rivire. 

5 Autres réponses: rigol Ni 39; W 35 
(désigne le Geer), "36; ræ- Ni 11; cf. not. 50; — 

Капа! S 6 (-al q. 1568). 

12. RUISSEAU (cartes 4 et 5) 

Q.G. 1560 «sauter outre un ruisseau», 618 «le ruisseau est à sec», 
1526 «le bord du ruisseau». 

Bien que la q. 1560 évoque clairement un 
petit cours d'eau, quelques réponses font allu- 
sion à un large ruisseau (v. sous D), voire à 
une rivière (v. n. 15). Certains témoins, pen- 
sant au ruisseau local, ont répondu par un 
nom propre (v. n. 15); d'autres, ne connais- 
sant pas de ruisseau, paraissent avoir pensé à 
une rigole artificielle. On ne peut assurer le 
sens précis de toutes les réponses, particuliè- 
rement de celles qui recourent à des types 
fournis également pour 'rigole' (not. 50; ici 
surtout E-J), mais méme de certaines répon- 
ses 'ruisseau' (v. quelques commentaires dans 
le tableau). 

Par souci de clarté, on présente deux cartes, 
qui ne reprennent cependant pas tous les types. 
La premiére met en lumiére l'absence com- 
pléte de 'rui' dans le sud (gaumais, chestrolais, 
D-sud et B-sud), fait ressortir les traitements 
phonétiques les plus remarquables de ce type 
en wallon et en picard (liégeois — hesbignon 
*réw; verviétois — malmédien "ru: Hainaut 

occidental *r(i)yeu) et dessine l'aire de deux 
substituts: *bék en picard à la frontière linguis- 
tique, et "bief', connu çà et là, mais formant 
une zone compacte à la limite méridionale de 
'rui' (B-nord et Ne-nord). La deuxiéme carte 
ne retient que 'ruisseau'. 
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RUISSEAU 

== рур удур 

mn "gy 

=> "FU, "FÈ 

^ *rü 

tri, ^ri, ^ri 

"ré 

] *riyé... 

“bi, «bié 

À *bëk 

Ф ALF 1175; ALPic. 18; ALCB 209; АШК 
62; BRUN., Enq. 1394. 

A. 'rui*.! *réw, -è-:? réw W 736; H 2 (ou гё), 
21,27, 28 | -е- L 39 (ou ri) | -à- W 1, 66; L 1, 
45, 61 (ou -à-), 66, 85, 87 || *row:2 row W ^9, 
13; L 14, 61 (q. 618 et 1526; ou -2-) || “ru, 
*rà...: ru A 2 (ou ri); Ve 1,24, 26 (ou ri), 31- 
47; B 2, 73, 4,7 (0,9 | ré Ni “66 (ru/à); В 5 | 
rü S 6; My 1-6 || ‘ri, “ri, trì, ^r&...: ri A 2 (ou 
ru); S 13; Ch 43, 72; Th 64 (petit filet d'eau), 
72,73, 777,82; Ni 1, 85, 90, 93; Na 1, 44 (plus 
grand que rôyô), 49, 69-135; Ph 15, 33-42, 53, 
61, 79, 84; Ar 1; D 7-25, 30 (q. 1549), 34-40, 
45, 46-101, 7103; 113; W 21,59; H “45, 46-69, 
741/19; 29, /32, 39 (ou rew), 43, ^71, 94-116; 
Ve 6. 8, 26 (ou ru); Ma 1-29, 36-42, 46, 53; 
Ne 4,9, 14 (dans un bois), 20, 22, 23 | -i, -č 
Ch 33; Na 19, 20, 22-30, 59 (plus rare que 
fósé); Ph 16; W 3; H 1, 2 (ou réw), 37, 38, ‘39, 
“42 | -e To 13 | -ë To 28 (ou -2) | -ê Ni 2, ‘5,6, 
^9. 17-20, 26, 28, ‘66, 80, ‘97, 98; Na 6 | à 
А 7; Mo 9; S 1 | -ï Mo 17 (var. -ï,), 20 (var. 
-1,), 41, 44, 58, 79; S 29, 31, 37; Ch 16, 26 

TOME 6 
CARTE 4 

(arch) 63, 64; Th 5 (-ï,), 24, 43, 53, 54, 62 
(var. =i); Ni “74; Ph 45 | -i; -T To 27; Ni. 36; 
Ph 54 | -ї, -i Ph 81; Ni 112 |i; -ï; -i Ch 4; 
Th 29; Ph 86; D 110 | -i, - Th 14, 25, 46; 
Ni 33, 61, 72; Ph 69; Ar 2; Ma 43 || *riyé, -è, 
-eu...: r(i)yé A 60 | riye To 48 (q. 1526) | rye 
Mo 37, 64 | riy& А 28 | «-e» To ‘71 (variante 
гуё; туф q. 1549); А 713 | ri, A 12 | riyé 
To 99; А 50 | гуё A “20 (mais -œ q. 1549), 37, 
44. 
A; ‘rouwä* (m.): rawa. W 30; L 35 (grande 

rigole) lò L. 7. 
A”. triyé”: riyó To 6 (plus petit que рек). 
B. 1. ‘ruisseau’ *rihé, -hia, *rühé: rihé 

Ma 4 (pti ri), 9 (filet d'eau), 19 | -Aya H 53 | 
rühé Ve 40 (ou -cè) || *rihyê, “rus, *rü-, ^rou-: 
riyé Ma З (mais -hë q. 1526), 20 | ru- Ve 47; 
В 2, ‘3, 7 (Rogery | ré- B 5| rū- В 4 | ru- 
B 6 || *riché, *ri-, *ru-, *rou-, -cha, -chie...: 
risé Ne 11, 16 (dans bois; b; dans campagne) | 
-ša Ni 11 (var. ri-), 72 (?, ou -40?); Na 130 (ou 

50) | нёба Ni 714, 45 | rise Ne 723, 24 | rui 
-ë B 9-12, ‘14, 15, 16, “17, 22 (plus 

petit que bi), 23, 27, 30 (rare) | -ë D 120; 
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Ma 50, 51; B 21, 28; Ne ‘17, 39 | -é D 132 
(var. r&-, J. Renson); B 24 (rare), Ne 15 (dans 
bois); Vi 16 (ou -ё) | «ruchié» Vi ‘36 | гиўуё 
Vi 35 | rust; Vi 37 | rāūšē Ma 40 (-e q. 1549) | 
-é Ма 53 | rušē D 136; Ne 33 (rare), 43-47, 
51-63; Vi 6, 8, 27 | -£ D 123; Ne 752, /53, 69; 
Vi 2, 13, 18, 721, 22, 25 | -4, Vi 43 | r(e)st, 
Vi 46 (var. i) | -L Vi 38 || ‘ritché, *rütché: 
гіёё Ma 1 | rücé Ve 40 (Lodomez, Stav.-ville) || 
*russió, *ruchó, *ri-...: rusyó Th 82 (q. 618) | 
rusó No 1, 2 (var. Zuch, 3, /5; To 6 («rigole»), 
7 (var. rüsó,), 13, 27-37, 58, 73 (var. -0, -é,), 
99 (plus petit que riya); A 752 (ou ri-), 55 | 
rišő, -ó No ‘4; A 1 (var. -à), 2, ‘10, ^52 (ou ru-); 
Mo 1, 23, 41-58, 79; s 6 (petit), 31 (var. -ò) || 
*ruchó,,,, -eü;...: гид, To 2 | -@, To 94 
(variante rüsc,w q. 618) | -&, To 1 | -řu To 39 
| rüs,ó To 78 || *rwissó: rwisó Th 64. 

2. truch’ (m.): rus Ne 65. 
3. *richot, -out, *ru-?...: rišò S 19, 31 

(var. -ó), 36, 37; Ch 27-33, 43 (ruisselet, q. 1541), 

61, 72; Th ‘2; Ni 1, 90; Na 44 (ou ru-), 69, 84, 
101 (q. 1549; -ó q. 1560), 107, 109, 127 (tout 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

RUISSEAU 

= *rihê 

e» *pihyë *ruhyé 

*rühiyé 

*ruché 

A 

&'rouhyé — => 

£ ‘rouché == "riche 

PP riché *rüché 

*ruchiè = Ê 
^rütché 

trouchi ` D ‘r(èjchi: 

wam C wa OM сиз сыз c *ritché 

> *vihia 

*richa, *ré 

"riche *russió, -chó 

t 'ruchó,, 

5 ч m # D fm 

| (ou -ò) | -é Ch 16 | rišu A 12, 

petit, plutót rigole le long de la route), 129 
(plus fréquent que ri), 130 (ou -$а), 135; Ph 6 

(variante -0), 15, 37, 42, 53; D 7, 25, 36, 38, 
“45, 56, 72, 73; Ma 35, 36 | -o Ch 63, ‘64 

^18 | ruso 
Ch 754; Na 44 (ou ri-). 

C. “bi, *bié? (m): bi Na 107; D 110, 120 
(q. 1549); L 19; Ve 40 (q. 618); My 1,3; B 5, 
11, 12, 22-30; Ne 11-16, ^17, 20, 24, 26 (plus 
gros que rusé), 31, 32 | -ï Ni “66 | byè Ne 39. 

D. *bék, -é-:!° bèk To 7 (m.; large ruisseau) 
| -é- To 2 (f.; grand «fossé»), 6 (f., plus courant 
que rusó, qui désigne plutôt la rigole). 

E." 1. *royé, *roü-: гдуё B 33; x 49 (-ë q. 
1526) | rüyé Ne 76 (mais ru- q. 1560) || 
2. *royá: róyà Vi 47 (É.L., mais -a q. 618) | 
3. *royon: róyó Ni 38, 39, 61, 107 (petit), 112 
Na 44. 

F. “goulo:!? gaió/dw To 2. 
= G. 'fossé'? No 2, ^5; To 1, 2, 13, 24, 43, 

48, 58, 73, 94; A ‘10, 12, 44, 50, ‘52; Mo 20, 
37, 64; S 19; Ch 4, 16, 26; Th 14, 25; Ni 17 
(q. 618); Na 59; L 94, 101. 
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Н! *chavia: šavya Ni 17, 19, 20; W 72,59. 
1141. *horé...: horéL 45 | -2H 8| -e L 39 || 

2. *horote: hórót W 35. 
Јл 1. trigot: rig Na 22, 84 || 2. *rigole...: 

rigól W 35 (désignerait le Geer); L 2 | ri- 
Ni 39; W 63 | ræ- Ni 11.5 

! Les variantes de longueur, qui s'expli- 
quent parfois par la phonétique syntaxique, 
sont signalées dans le tableau; autres variantes: 
ri (et non ri) Ni 85; Na 1, 79, 130; ri (et non 

ré) Ni 26. — Il arrive que ce type ne subsiste 
qu'en toponymie: D 120 ri d bif (Bièvre); 
Ma 750 à ri t talte, S 1 *ri dès tch'fôs (DEpo- 
YARD, Méstís 26)... — Ajouter To 7 (Maes) ri. 
— FEW 10, 422 Rivus. 

? Traitement rare: RIVU > *riu > *riw > réw 
> rèw > rów; Cf. A”. Comparer L 66 *salu, m., 

‘salive’ (DL), mais rèw. 
3 À la q. 1565, èl ri d Brabá, avec i bref. 
^ Dérivé en -ALIS, attesté aussi avec d'autres 

sens (v. DL; FEW 10, 423a RIVUS) et fréquent 
en toponymie (à W 79, où le mot ordinaire est 
*row, le cadastre. atteste «le. Rouwa»). Pour 

d'autres mentions et commentaire phonétique 
(u < 1), cf. REMACLE, DW 11, 111-7. Pour 
l'analyse du suffixe (-ALIS et non ‘-ard'), cf. 

REMACLE, Étym. et phon. 166; corriger ALW 9, 
296a. 

5 Dérivé en '-al' (comme *rouwd), en -eaw 
(picard -ió) ou en '-ot' (cette dernière analyse 
ALW 9, 296a)? Méme réponse à la not. 49 
FOSSÉ, J. 

$ Quelques menues variantes aux autres q. 
(notamment -é, -ë, -ё); notons -è Vi 18 C; -ë 
Ma 4 (-2); -éjw No 3 (C6). — La consonne inté- 
rieure -& de Ma 1 (B 1) et de Ch 16 (rico, B 3) 
procède probablement de --, mais la méme 
consonne se rencontre à Ve 40 (à cóté de 
*rühé). La voyelle du radical est u, â à l'est 
(dans une zone qui déborde dans le sud celle 
de “ru, *rá), ainsi qu'à l'ouest, dans To (où le 
simple est *ri, *rieu); elle a passé à « dans le 
sud, en chestrolais et en gaumais (oü FELLER, 
BSW 37, 238, ne signale que *ruché) et à B 6 
(comparer *rouwá, A^); dans le gaumais méri- 
dional, elle s'assimile à la voyelle caduque 
(è élidable à Vi 46; id. à Vi 734: v. ci-dessous). 

Les formes picardes *richó sont difficiles à 

F analyser: '-eau' ou '-ot' (à classer, en ce cas, 
sous B 3). — Ajouter Vi 75 *rouché (Mass “19 

id. (mo, BSW 37, 367), ‘33 ‘ruchié 
(J.-L. LAURENT, Top. d'Ethe), "34 *réchíé ou 
tru- (verbe *rouch'léy *ruisseler'). Verbe: Vi "5 

*rouch'ler (Mass.); Ve 40 *rüsseler (BSW 44, 
540); Ne 11 sa risul (Lesse -òl). — À la 

not. 50 RIGOLE (H 1), risó, ru- sont fournis en 

plusieurs pts où ils manquent ici (ri- A 20, 37; 
Мо 37; Ch 4; Th 14, 62; ru- To 771). Diminu- 
tifs: '-elet': ruylè My 3-6; '-el-ot': rusló Th 46. 
Cf. encore rühë ‘grelot Ve 32 (ALW 9, 183a 
et n. 7). 

7 Régression de *ruché? Mais dans cette 
zone, 'ruisseau' est généralement en *rouch-. 

* Suffixe '-ot'; les formes en -ó classées sous 
B 1 devraient peut-être figurer ici (v. n. 6). 
FEW 10, 425b *RIVÜSCÉLLUS. Ce type désigne 
plutót un ruisselet (on le spécifie à Ph 15, 37, 
42, 53; D 7, 25, 38, 72; v. de méme DEPR.- 
Мор.) ou une rigole (v. not. 50, H 2: notam- 
ment ri$ó S 1; Ch 26). — Pour Ni 1, COPP. si- 
gnale en outre la variante *ruchot. 

? À Ne 16, on distingue bi (dans la cam- 
pagne) et ris (dans les bois). À Ne 24 lu mër 
bi ‘le ruisseau principal’. — Autres mentions: br 
‘rigole’ My 3 et aussi Ve 47; Ma 46; B 4 (not. 
50, D, ‘fossé’ Ma 2 (not. 49, K). Le sens fran- 

çais a été noté à Ph 42: bi ‘détournement de 
ruisseau” (q. 1329). Id. à Ph 45 (BALLE); 
D 25 (HosTiN); en liégeois (DL)... V. FEW 1, 
312 et vol. ultérieur. 

19 Pour To 6, BOURG. note bécque, avec è 
ouvert; et pour To 7, Maes donne *béke, f. — 
Ajouter les mentions picardes de Wallonie 
FEW 15/1, 90a, afrq. BEKE. 

H Dérivés de *RÍCA (FEW 10, 386 sv.) en 
'-eau' (1), '-on' (3); obscur pour 2 (-á pourrait 
être '-al', mais -a est le suffixe diminutif '-at"). 
— Autres mentions: v. not. 50 RIGOLE, J. — 
Ajouter Vi “34 *royat ‘fossé le long des che- 
mins, souvent ruisselet' (Gloss. S'-Léger). À 
Vi 5 (Mass) *roya ‘raie, trace de roue faite 

par un véhicule dans une terre meuble'. 
12 Littéralement 'goulot'; cf. FEW 4, 316a 

GÜLA. 
13 Pour la forme, cf. not. 49 rossÉ, C. 

Réponse peut-étre parfois approximative, mais 
on glose bien ‘petit cours d'eau à No ^5, 'ruis- 
selet' à Th 25. Le méme type s'applique souvent 
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au ruisseau et au fossé: v. par ex. MAES *ruchô; 
DEPR.-NOP. *richot... 

^ Types fréquents à la not. 50 RIGOLE (où 
ne figurent pas cependant šayya W ‘2; horë 
L 39 et quelques réponses 'rigole'). Pour 
"rigole", v. aussi not. 11 RIVIÈRE, n. 5. 

15 Restent quelques réponses 'riviére': A 44 
(q. 618); S 10 (glosé 'ruisseau'); Ch 27; Th 73; 
Ni 2, 5; Ne 47; Vi 47; cf. not. 11; — 'eau' (type 
fréquent pour ‘rivière’) D 30, 120 (terme habi- 
tuel; mais ri en toponymie, v. n. 1); W “42, 

^56; L 4; Ma 29, 36; B 5, 7; Ne 20, 32, 63. On 
cite encore quelques noms propres (v. n. 1): 
S 10 èl rébék (mais HAUST, Eng. top. 128 
*ranbék); W 1, 8 li Mal, la Mulle, affluent du 
Geer; L 19 lu Bèrwèn, lu v&r, la Berwinne, la 
Voer; Ve 8 ëw du béf, affluent de la Berwine; 
Ma 4 ri d humàr (q. 1526); Ma 24 li zbél, 
l'Isebelle; Vi 6 la tórm, la Terme, qui fait la 
limite entre Florenville et Izel (q. 1565). Cf. 
not. 11, RIVIERE, n. 2. 

13. SOURCE (carte 6) 

Q.G. 2059 «une source». 

Suivant FEW 12, 459-60, on classe les 
dérivés de SURGÈRE (A) d'après les trois va- 
riantes sorg- (A 1), sord- (A 2-5), sors- (A 6-7). 
En Wallonie, la voyelle du radical и (due 
selon FEW 12, 461b à la prononciation sco- 
laire de SÜRGÉRE) se cantonne principalement 
au nord-est, exception faite de quelques pts 
picards (A 1). 

Le type 'sours' (A 6) ne se rencontre 
aujourd'hui que dans les aires latérales, au nord- 
est (liégeois septentrional), au sud-est (gaumais 
et chestrolais) et dans une petite zone picarde 
(To, A). L'espace intermédiaire est occupé, dans 
la zone wallonne, par 'sourdant' et 'sourdon' 
(A 2-3), qu'il est difficile en certains pts d'iden- 
tifier avec certitude (v. n. 4), et, à l'ouest (picard 
et ouest-wallon) par 'source' (A 7). Autres loca- 
lisations remarquables: 'sourjon' (A 1), essen- 
tiellement picard (mais aussi W 1), et *sûde 
(A 4), à la limite septentrionale du liégeois. 

Le type approximatif 'fontaine' (C) n'a été 
retenu que là ой c'était l'unique réponse. À 
partir de D, réponses plus particulières. 

* ALF 1256; ALCB 317; ALLR 440; BRUN., 
Enq. 1582. 

A. 1. 'sourjon'.! *sourdjon, *sur-, -jon...: 
surgô Th 53 (petite source), 54 (synonyme de 
surs, À 7); Ni 112 (petite source temporaire); 
Ph 45 (ë pti ~)! | strdyo? Ni 39 | surgô Th 62 
| sér- W 1 | suržő A 2, 73 | sur- To 27, 28 
(endroit d'un champ oü l'eau sourd). 

= 2. 'sourdant' ^ *soürdant, Ant. *só-, *sou-:2 
sdirdá Na 1, 19, 22 (ou -Ó), 49, 79-101, 112-129, 

135; Ph 16 (plus petit que sùrs, A 7), 42 
(«endroit sur le sol ой l'eau ressort»), 53; Ar 1; 
D 7-30, 36-101, 113; H 67; Ve 37-47; My 1, 4; 
Ma 1, 4-35, 39-53; B 2, 3, 4-9, 12, 16, 21 
(à Roumont); Ne 9 | -ду W 63; My 2 | -å Na 59; 
H 68, 69; Ma 36 | sórdà My 3,6 | sù- Ni 17? | 
su- Ni 28, 85, ‘97, 98; Na 6, 69; B 15; Ne 4, /5 
l| *sürdant, Ant. *su-: sarda Na “20, 30; H 8 | 
-å W 13, 739; L 106 | -åy W 59 | -à$ L 61 | sürdà 
H 2 | surdá W 10. 

3. *soürdon, *sou-:? sairdó Ni 19, 20; Ph 61, 
79 (petite source), 81 (id.); W 35, 36; H 1,21, 
27, 28, 37, 42, 46, 49, 50, 53; L 116; Ma 2,3 
| su- Ni 2, 5; Ph 547; D 34; W 3; H 38, 739 | 
sdirdó |?] Na 22 (ou -à) || *särdon, *su-: sürdô 
W 35-736 (lè — dèl gêr ‘les sources du Geer’; 
comp. sdr), ‘45, 66; L 45, 87 | să- L 1 | su- 
L 113 (diminutif de sür, A 6) | sürdon L 66. 

4. *süde:* süt L 2 (f), 4 (m.). 
5. *chourdié? (m.): furdiè Vi 35 (suffixe 

"-eau'). 

= 6. 'sours' (m. en gén., f. à В 22).'? *soür: 
sür To ‘71, 99; A 12, ‘18, 20, 55; Ar 2; 
Ma 51; B 21-24, 26, 27, 33; Ne 14-16, 24, 26 
|| *sür: sür W 30 (t. importé; pas de source); 
L 1, 7-29, 732, 43, 66, 94, 101 (beaucoup plus 
petit que surs, А 7), 106-114; Ve 1-35 || 
*choür, -ou-, -eü-: far D 110, 120, 123, 132, 
136; Ne 11, 20, 23, 31, 32, 39-47, 57, 69, 76; 
Vi 2-25, 35, /36 | -u- Ne 60 | -&- Ne 49 || *chó: 
$Ó Vi 27. 

7. *soûrce, -ou-... (f. en gén.; m. à Ch 28; 
Ni 15, 38): sûrs To 78; А 50; Ch 27, 33, 61; 
Na 107, 109 (ou sas); Ph 79; D 73; B 28, 30; 
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Ne 44 | -4- S 36; Th 2 | -u- No; To 1, 13, 27, 
37-58, 73; A 1, 7, 720, 37, 44, 752; Mo 1-17, 
23-79; S 6, 10, 19, 29, 31, 37; Ch 4,16, 28, 63; 
Th 5-73, 77. Ni 1,6, 11, 20 (Ard), 26, 33-38, 
45, 61, 93, 107, 112; Na 22, 44, 127, 130; 
Ph 6, 15, 33-45, 54, 69, 81-86; Ar 1; D 110, 
123; W 13, 66; L 39, 101; Ma 24; B 24, 726, 
33; Ne 26, 49, 51, 63-69; Vi 22, 37-47 | -àr- 
Ph 16 | surš To 2 || *soüce: zéie Na 109 (ou 
sars) || *swëce:!! swès Ve 6 (à Renoupré; aussi 
en toponymie). 

В. *sünon!2 (m.): sünô W 739, ‘42. 
= C. 'fontaine':? fótén To 58, 71; А 28; 

Mo 20, 23; S 13; Ni 2, 5, 6, 19, 20 (Ard). 26, 
80 (type approximatif, «il n'y a pas de 
source»); Na 107 (L.V); D 81; W 21, 63, 66; 
Н 2; B 6, 9; Ne 33, 43, 49 | få- W 13 | fótén 
To 7, 24 (d á ‘d’eau’} | ënn A 60 | -£n Mo 64 
(réservoir dans lequel se déversent les eaux de 
la source) | -#n To 94 | -ên А 37; D “129 
(«-éne») | «-aine» S 31 | -ёп Ph 86 | -en Ch 26; 
Ph 79. 

= D." 1. *gotá, *goutó: gótà Ma 53 (petite 
source) | 29/6 S 31 (temporaire). 

2. *goutele (f.): gutèl Ne 47. 
E. ‘pichelote!* (f.): pislót Th 24 (cf. BAL 251 

*fontaine, source"). 
F. 'bouillant' (m.): bólá Na 22 (source 

bouillonnante) | buyä Vi 8 (source jaillis- 
sante). 17 

' À Ph 45, d'après BALLE, *soñrdjon 'petite 
source”, et -oner ‘sourdre’. — FEW 12, 459b; 
RLiR 50, 121-3. — VILL. traduit «sourdan» [lire 
soür-] «surgeon d'eau, jet», et BAsrIN, BSW 50, 
2, 591 *sórdant ‘surgeon d'eau, source”. 

? Probablement mauvaise notation pour 
sdiréó, plutôt que dérivé '-illon'. 

? D'une vache qui donne du lait en abon- 
dance et réguliérement, on dit qu'elle *done 
come é sourjon À 7, *on sourdant [-4i-] Ni 17. 

^ On ne peut partout distinguer '-ant' et 
'-on': aux pts en italique sous A 3, on a -ó- 
dans 'chambre' (ALW 1, c. 9). 

? Ajouter Na 109 èl sdi(r)s, i ñ a dè sdirdá 
'dans la source, il y a des s. ['bouillonne- 
ments'?|', et peut-être Ph 33 lè sdirdá, fourni à 
la q. 918 («ruisseau»). — Pour Ni 1, Corr. 
donne, à côté de “source, m. (cf. A 7), *soûrdant 

«cause, origine, principe, source» (seulement au 
sens second?). — Cf. ADD. pour 'faux (mort) 
sourdant' et pour le verbe '(as)sourder'. 

$ Forme inattendue, '-on' et '-an' se dénasa- 
lisant normalement en -ò à L 61: pèhò ‘pois- 
son’; Côp ‘chambre’, pò ‘pain’. 

7 À Ph 54, sairdó ne se dit pas d'une source 

à proprement parler, mais d'un endroit oü l'eau 
sourd («quand l'eau sourd»); comparer *soûr- 
dant Ph 42 (A 2) et *choür (n. 10). 

5 Sens mentionné par DL *sáde 2, d'après 
HUBERT. — Le verbe “side ‘sourdre’ est classé 
FEW 12, 459b SORGÉRE; ajouter le substantif 
460a (à côté de Ossan sourde, f., 'source"). 

? Diminutif à ajouter FEW 12, 460a SÜRGÉRE. 
10 Parfois, *choür ne désigne pas vraiment 

une source, mais plutót un suintement: Ne 44 
(«eau rejetée par la terre, en hiver, de manière 
intermittente»), 69 («eau ressortant, pendant 
quelques heures, d'une terre détrempée, par un 
trou de taupe, par ex.»); Vi 18 («eau sortant du 

sol, mais stagnant, spécialement dans les 
endroits marécageux»), et peut-étre ailleurs 
(v. ci-dessous, Vi 5). Par contre, à Vi 13, on 
distingue (q. 1564) le *büté dans la fagne, dans 
un terrain marécageux, et le *choûr, dans un 
terrain sec; pour *büté, v. FONDRIÈRE, not. 25, 
H — Ajouter Vi “5 (Mass) *сйойг ‘petite source 
qui jaillit isolément à flanc de coteau, à bas d'un 
talus, dans un terrain en pente’, "19 *chou ‘petite 
source isolée’ (LIÉG., BSW 37,313), "34 *choür 
'source qui sourd, petite source' et 46 [EH 
surs] (Gloss. S'-Léger); — 'faux' *choûr: v. 
ADD. — Toponymie: Ne ^5 li sūr d af [Ave]; 
— Vi "10 “so | cho (prairies situées environ 10 
m. plus bas que le point d'eau), *a coulant cho 
(P. François, Top. de Jamoigne 91), "33 *él 
chou (J.-P. Laurent, Top. d'Ethe). m 

1 Diphtongaison secondaire. — Cf. BAGUETTE, 
Top. de Charneux 213. 

12 Suffixe '-on' (à W ‘39 et “42, '-an' a la 
forme à). — Comparer, avec suffixe '-ant', Ph 45 
*sûnant 'suintement d'eau, petite source’. — 
Verbe: *süner 'suinter' DL; -i Ve 40 (BSW 44, 
524: ton soûrdant qui sêne), comp. ALW 15, 
not. 17 SUINTER (d'une plaie). — Ajouter le sub- 
stantif FEW 12, 393a SÜDARE. 

13 Les formes citées ici serviront à complé- 
ter le tableau phonétique du mot (cf. ALW 4, 
not. 64). — Le type doit étre possible partout 
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pour une source aménagée (v. DFL; BALLE, 
Ph 45 *fonténe, ...). À A 37, fótén se dit d'une 
source importante ou connue depuis long- 
temps, mais le paysan appelle surs une source 
qu'il aperçoit dans un fossé ou au bord d'un 
champ. 

^ Cf. DL “d gotá, l.d. de Sclessin, etc., où 
l'eau sourd et tombe goutte à goutte; comparer 
not. 19 MARE, ÉTANG, n. 35. — Le dérivé 'goutt- 
elle' n'est pas relevé par FEW 4, 351a GÜTTA 
au sens 'source'. 

5 Type 'piss-elotte', fréquent en topony- 
mie, oü il désigne un mince filet d'eau. 

16 Sens non relevé par FEW 1, 619b BULLIRE, 
mais attesté pour le dérivé "bouillon' (ibid., 
621a). 

17 Autres réponses: séw Ch 43, [/64 ‘égoût’]; 
Ni 72 (cf. sy q. 1542); — fő d tonw&r Na 23; — 
pus S 1 («parce que les sources forment des 
puits»). À Ni 39, tin tró sins fond, source dans 
un étang. 

ADD. а. ‘faux (mort) soürdant (sotir), 
source intermittente: fà sdirdà Ma 19 | fó -- D 
68 | fó 3dir Ne 47 || mwèr sdirdá Ma 29 | -- sőr- 
My 3 | mwar sdrdá My 1 (source qui ne se 
voit pas distinctement). Aj. mwér (ou mwar) 
särdä Ve 40 (M.-Th. Counet). 

B. Verbe: a. Teau’ *soüd': sait Ph 45 (ou 
surgôn, cf. n. 1); В 11; *sór: sér My 3 (q. 
923; infinitif sórdé ou asór-) — *djite ['jette']: 
git To 28; ‘sort (sürt) de la terre 
Vi 37. — V. encore *süner, ci-dessus, n. 12. — 
J.-P. LAURENT, Top. d'Ethe, signale pour Vi 6 
(d'après l'abbé Jean Gravis) le verbe *choûr- 
ter, se disant de l'eau qui sort de terre en fai- 
sant des bulles. 

b. les *soürs (ch-) "sautent, ont ressauté...": 

sótà Ne 69 (i n plüré ni lóté ‘il ne pleuvra pas 
longtemps"); — ó rsóté Ne 11 (s è siñ du bé të), 
24; — vô rpócé (‘vont геѕѕашег’) Ma 51; -či 
D 25 (ALW 9, not. 138, 3°). 

14. PROFOND(E) (carte 7) 

Q.G. 1549 «à cet endroit, la riviére est profonde, surtout quand il a plu». 

Réponses masculines et féminines, le sujet 
étant rendu par ‘rivière’, 'eau' ou 'ri', 'ruis- 
seau'... (not. 11 et 12). La carte détache la 
vaste zone centrale 'fond(e)' (A) et les types 
gaumais *avant(e) et *gofant(e) (B-C). 

En liégeois surtout, dans ce contexte, on 
préfère souvent 'bas' (D) ou, selon un point de 
vue inverse, "baut! (F) à 'profond'. 

* ALF 1095; ALCB 208; ALLR 61; BRUN., 
Enq. 1291. 

A. "fond... (m.), -onde (f.):' fô Mo 23, 79; 
Ch 33, “64 (i fé ~); Th 25-53; Na 1 (i fé ~), 19, 
23, 44-59, 79, 99, 101, 109-135; Ph 6-61, 81, 
86; Ar 2; D 7-25, 36, 40-58, 72-81, 110, 113, 
123, 132; Ma 1, 29, 40, 43, 53; Ne 9, 11, 20, 
24 | fo^ Ph 84 | fó" Ne 16 || (f) föt A 2, 7; 
Mo 1, 20, 42-58; Ch 61, 72; Th 5, 24; Na 22, 
84, 107 (E. Wartique); Ph 79; Ar 1; D 38, 68, 
94, 101, 120; Ma 9, 19, 35-39, 42, 46, 51; 
B 12; Ne 4, 14, 15, 23, 31 | -d D 136; Ne 51. 
AT ? *profond (m.), -onde (f.): prôfô Th 14; 

Na 20; D 84, 96; H 69 || (f) -őt No 1 (pro-), 
2; To 2; A 1; Мо 1; H “39; L 39 (pro-); Ma 24; 

Vi 47 | -öd Vi 38 | -őt Ve 24 || *porfond...: 
pórfó Ne 37, 39, 44; My 6; B 9, 11, 22, 23 | 
-on My 2 || (f.) -ôt A 55; H 46; Ve 40, 42, 47; 
My 3, 4; Ma 20, 51; B 2-7, 15-21, 23 | -òt 
My 1 || *parfond, -al-, -аг-... (m.), -onde..., 
-dn.ne... (f): parfó To 13, 28; A 720; Mo 9; 
S 1,6; N12, 55, 33-38, 85, 93, 98; L 14; B 27-30; 
Ne 44, 49, 63 | -al- Ni 112 | -ār- Ni 6, 61; 
Na 107 (L. Verhulst), 109; Ne 26 | parfo"n 
Ve 34 | -å W 59 | A No 3 || (Е) parfót To 24, 
27,37,43,48,58; A2, 12, 18, 28-50, ^52, 60; 
Mo 17; S 10-19; Ch 72; Ni 1, 28, 39, 45, 72, 
80, 90; Na 22, 30; H 1; L 1, 7, 29, 85, 113, 
114; Ma 12; B 24; Ne 32, 33, 47; Vi 16 | -ód 
Ne 43, 57 | párfót Ni 11, 107 | parfò"t L 4 | -ót 
L 66; Ve 32 | -åt L 2 | -át Ne 60, 76; Vi 6,8 | 
-,1 To 6 | «parfeonte» To 1 | «-éonde» To 39 
| pàrf;ót To 78 | parfé,n To 73 | parf;én To 94 
| «pwárfonde» To 99 || *pérfond... (m), 
-onde (f.): pérfó Ch 4, 16; Th 54, 64, 73, 82; 
Ph 6, 45, 69 | për- To ‘71 || (f) pèrfôt To 7; 
Mo 37, 41, 64; S 29, 31, 37: Ch 26-28, 43; 
Th 72, 24, 62, 72; B 33 || *piérfonde (f): 
pyèrfôt S 36. 



48 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

B? "avant (m.), -ante (f): avä, Vi 18, 25 || 
(f) -át Vi 22, 27, 35, 36, 37, 43-47. 

C? *gofante (f.): eófát Vi 13 (-àd [!]), 22, 27. 
= D) “bas (m.), ‘basse (f£): ba Ni 17 (il 

fait ="), 26, 85; D 15, 30, 34; W 1 (л plak ou 
téc k i fé — 'endroit oà l'eau est profonde"), 21, 
59; H 8, 21, 49, 53, 68; L 43, 45; Ve 6, 34; 

Ma 2 || €.) bas Ni 17, 20 (Ard.); W 3, 10, 30, 

35, 39, ‘42, 63, 66; H 2, 27, 28, 37, 38, “39, 
46; 50, 67; L 4; 19,87, 101, 106, 116; Ve 1, 8, 26 

(pu — “plus basse"), 31, 32, 38, 41; Ma 3-9, 20. 
E. *сгейѕ (m.), -ейѕе (f.): krai Ph 86; Ne 69; 

Vi 2 || (f) -Éz Ne 51. 

F. *hóte... (f): hót L 61; Ve 34 (les eaux 
sont —' ou rumóté *remontent ) | cot Ni 19, 20.6 

1! À Ma 19, on a noté l'adjectif pour l'eau 
(Lèw è trò fot), aussi pour des ornières (dé fóté 
wérbir). Mais à Na 135 et D 36, oü on dit que 
le ri è fwar fô, on emploie *parfonde dans 
*tchérwé à ~ тёге (róye à D 36) 'charruer à 
profonde terre (sillon)', *awé à ~ awe ‘houer 
à profonde houe’. — Autres emplois de 
'fond(e)' à CHEMIN CREUX, not. 43, notamment 
"fô chemin’ à Ch “64 (lacune à la q. 1549) et à 
Th 14 (ici prófo); mais 'profond(e)' est plus 
fréquent (v. ci-dessous, n. 2). — FEW 9, 433a 
PROFUNDUS. 

? Autres mentions de 'profond(e)' (à propos 
d'une voie ou d'un chemin) à la not. 43 CHEMIN 
CREUX: parfó A 28; Ve 38; -à Vi 13; — (dans la 
zone où on répond 'fond(e)' à la q. 1549): por- 
föt Ma 42, 46; Ne 9; parfót A 7 (-0, m; Na 49, 

99, 127, 130 (-6, m.), 135 (14); D 7, 36; Ma 36 

(-ó"t); Ne 15, 20 (-6, m.). — Variantes de détail 

(formes de q. 1549 entre parenthéses): par- 
(-4-) Ni 11, 61, 107; Na 109; par- (-Ф-) To 771; 
pòr- (-a-) To 48; pèr- (pyér-) S 36; — pëérf+ó 
Mo 37 (-fôt, f). V. aussi n. l. — À 

Vi ‘5, d’après Mass., *parfond (ou -and Flor.) 
s'emploie surtout dans la locution *à la — *tout 
au fond’, *à la ~ tch'min ‘au chemin profond, 

là oü le chemin est creux'. — Substantif: 
‘quelle parfôdér' Ni 2, /5; -&r Vi 16. 

3 Substantif: ‘quelle *avanteüre' Vi 22. = 
Ajouter Vi "19 *avant ‘profond’, -eûre, 'pro- 
fondeur (Liéc. BSW 37, 296). А Vi ‘5 
(Mass), ‘avant, adverbe, ‘profondément’: 

*fére lu tró pus =; id. à Vi /34 (Gloss. S'-Léger, 
qui signale aussi le substantif *avantiüre, f.). — 
Cf. BRUN. Enq. 1291-2; FEW 24, 5a ABANTE. 

^ Comparer Vi “19 *gofant ‘creux, profond, 
p. ex. d'une assiette’ (LiÉc., BSW 54, 253), 
Vi ‘34 «goffant» “pansu, profond, p. ex. d'une 
manne? (Gloss. S'-Léger). — FEW 2, 925b KÒL- 
POS. — Pour 'gouffre' ‘endroit profond d'un 
cours d'eau', v. not. 16. 

5 Substantif: ‘quelle *baheüre' L 19. — 
À Ma 4: i ñ a ba dw ‘il y a bas d'eau”. — А 
Th 24, par opposition à *(pèr)fonde, *basse 
*peu profonde'. — Un terrain peu profond (oü 
la couche de terre est peu profonde): *on chate 
térin B /17, 23, 27; cf. DL *hate (ine ~ tére); 

HAUST; Érym. 132; FEW 17, 22-3 SCEIT. 
6 Autres réponses: *grosse(s) H 69 ("Чез 

eaux sont ~'); Ma 24; — "le ruisseau (l'eau) а 

(il y a) du *fond' Ch 63; Na 1, 69; L 1; — "il y 
a beaucoup (bravement) d'eau' passim (notons 

ñ è trè bé d l iyó Ne 65). 

15. ENDROIT OU L'EAU TOURNE 

О.С. 1563 «endroit où l'eau tourne en bouillonnant». 

Contrairement au tourbillon de vent, réalité 
universelle, qui a suscité une multitude de 
dénominations pittoresques (ALW 3, not. 75), 
le tourbillon d'eau est souvent inconnu. La 
variété des réponses obtenues ne doit pas dissi- 
muler le caractére général ou approximatif de 
la plupart d'entre elles, beaucoup s'appliquant 
plus précisément à un gouffre (v. not. 16) ou à 
un chantoir (v. not. 17). Cependant, dans une 
zone étroite, mais s'étendant du picard jusqu'à 

l'est-wallon, règne, sous des formes très diver- 
ses, un type original (A), dont l'étymologie 
n'est pas fixée avec certitude. 

Ф J. LECHANTEUR, «wallon (l)éyis', ayis” 
‘tourbillon d'eau'», DW 15, 1987, 59-75. 

Al *Kyis', -ih? /èyis Н 28, 67 (m); Ma 9 
(0 ~?) | -és H 38 (ou né-, m.) | -ih L 1 (C. Déom, 
ou nèyis) || *néyis', *na-...: néyis L 1 (ou lèyih); 
Н 1 (q. 1329, «ensemble de rürnis, tournoie- 
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ment sur un *gofe», m.), 39 (m., «endroit dan- 
gereux, où l'on pourrait se *nèyf ‘поуег”») | -és 
H 38 (ou /2-) | nayis Th 29 (m); H 37 (m) | 
nawis Na 112 (m.) || *ayis/, -ich: ayis D 68 (f., 
оп ~, dé | ~, dans l'eau stagnante) | a(y)is Ch 63- 
^64 (f) | ayi$ Na 79, 109 (d'après Lurquin, ón ~, 
f.; syn. òn pasét); D 7 (f | a(y)i$ D 38 (f) | ayés 
Na 1 ("pêcher dans P+"). 

B? *toübion...: ràibyó Na 30; D 64; H 2,21, 
27, 46, 50, 68; L 106 (?), 116; Ma 12; Ne 11 | 
-àg W 63 || *toürbion, -ou-: rdirbyó Ni 45; 
Na 720, 84; D 46 | tu- D 34; B 27 | turbið 
Vi 43, 47 | «tourbion» To 27 || *toürbiyon, 
-bé-, *tou-...: tdirbiyó Na 99, 109; Ph 81; D 58, 
136; Ne 51 | -bè- B 5 | trurbiyó A 7, 18, /52; 
Mo 1,41,42; S 10; Ch 16; Th 24, 43, 53, 54, 
64, 73, ^77; Ni 33; Na 44, 69; Ph 37, 42, 79, 
86; Ar 1, 2; D 81, 101, 110; L 39; Ma 1, 24; 
B 22; Ne 4, 49, 63, 69; Vi 36 | türbiy Ph 16 
| turbiyè"; To 94 || *tourbilion...: rurbilyő 
Ph 61; W 1; L 101 | -ó" L 4. 

B'. *storbion, *stourbiyon:* stórbyó Ve 44 | 
sturbiyô Ph 54. 

C. *tournant...:? t«irná Ni 90 | -å To 7 (d д). 
C”. *toürnis' (m.):Ó tdirnis H 1, “39, ‘42. 
D. *gobégn:! gobéñ Mo 41 (G. Delattre). 
E? "gouffre' (m. ou f.) То 99; A 752; Mo 64; 

S 1,19; Ch 27, 28, 43, 61, 72; Ni 11, 19-26, 36, 
39,61, 112; Na 6, 19, 22, 23, 49, 107, 116, 129; 
Ph 33, 79; D 30, 40, 68, 94, 113, 132; W 3, 59; 
H 1, 49, 53, 69; L 66, 114; Ve 26; B 28, 30; 

Ma 19, 36, 46; Ne 20, 23; Vi 2, 13, 25, "36. 

F.'remous'? *r'mou, -oû: гта Ph 53; D 64; 
L 29; B 9 (d éw) | -ài Ni 72; Ne 69 || *r'mór: 
rmór Vi 8. 

G. 'bouillant'.'? *bolant, *bou-: bola Ni 28, 
107 (i n a dé ~, П y a des ‘bouillons d’eau’) | 
bu- Ch 4. 

G. 'bouillon*:!! ban Th 62; Ni 17 | ра, 
То 78.!2 — V. aussi N. 

Н. Љопуои: buyu H 37. 
I. *glout:'^ glu A 60. 
JS 1. *tchôdire: códir Ve 35 || 2. *tchó- 

dron: 20470 B 4. 
= K.'^ 1. *agolina: agólina Ve 1 || 2. tago- 

lina: agólinó L 66. 
L. *éguázwe:!! égizwe D 15. 
M. «entonnoir».? 1. "entonnoir: atunæ 

Vi 18 || 2. 'traitoir"!? H 67; Ve 37-42; My 1-4; 
Ма 3-9, 20-29; B 2, 3, 4, 15. 

N. "тои. ..':20 "trou d'eau! 0 d éw Na 101 | 
‘laid trou' Je tró Ma 42 | "au trou bouillant’ 
[topon. ?] ó tró buyă"ñ Mo 37 | "trou de ton- 
nerre' tró t tónwér Ni 85 2! 

! Le classement adopté se conforme à celui 
proposé par HAUST, DL 368, et suivi par 
WARTBURG, FEW 5, 221b LAXARE, cf. n. 22-24 
(une forme égarée t. 21, 20a). — Étymologie 
populaire notée à H 739 (dérivé de *néyf 
'noyer'). Pour des compléments lexicaux et 
toponymiques, et l'examen d'autres proposi- 
tions étymologiques, cf. DW 15, 59-75. 

? Le genre n'a pas toujours été noté: le type 
parait plus souvent m., mais le fém. a été noté 
à Ch 63, “64; Na 109; D 7, 38, 68. — Autres 
mentions de l' Enq.: lèyis L 85 (m., «endroit où 
l'eau est calme; partie convexe de certains 
tournants où on pêche de préférence»); lèés 
H 27 («dépót, par ex. d'urée»: ёла dè ~ è fô). 

3 Donné entre crochets (rép. douteuse? 
selon J. Haust) à H 2 et 46. Suivi du détermi- 

nant 'd'eau' à D 58, 110; Ar 2; Ma 24; Ne 11. 
— Beaucoup plus fréquent (avec certaines 
variantes) à TOURBILLON DE VENT, ALW 3, 
141. 

^ La réponse de Ph 54 manque à TOURBILLON 
DE VENT, ALW 3, 141b, oü le type est pourtant 
plus largement attesté. — FEW 13/2, 422b 
TÜRBO. 

5 FEW 13/2, 54b TORNARE. 
° Cf. DL *toürnis', m., (Huy) ‘tournoiement 

de l'eau à un endroit profond de la Meuse’; 
porter à FEW 13/2, 57b TORNARE. Pour H 1, 
comparer néyis (А). 

7 Même réponse (et aussi одре" Mo 44) à 
‘t, de vent”, ALW 3, 141b. 

* Suivi du déterminant 'd'eau' à Na 116 et 
D 40. Pour les formes et des précisions sur les 
sens, cf. not. 16 GOUFFRE, А. 

? FEW 6/3, 32a MOLËRE (étymologie discu- 
tée). On ne s'explique pas la finale inédite en 
-r de Vi 8: attraction purement formelle de 
*r(u)mórds ‘remords’ (MASs.), ou — l'influ- 
ence d'un infinitif sur un substantif serait 
étonnante — de “mêre ‘moudre’ (cf. ALW 5, 
not. 176)? 

10 Autres sens: 1° Ma 46 *lès bolants ‘les 
rapides (de la rivière)’; — 2° Th 24 *boulant 
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‘terrain sujet à effondrement, sable mouvant? 

(BAL) Marche-lez-Ec. S 29 id., in FEW 1, 

615a BULLARE. Les t. wallons se classeraient 
aussi bien sous BULLIRE, *bo(u)lant étant le 
participe présent de *boüre (« BULLIRE). — 
Verbe: v. ADD. 

! Ajouter Na 107 / Фи fé dé buyô; D 64 ô 
гта (F), la dü k el ‘là où elle [: l’eau] fé ó 
buyô.— Toponymie: L 61 à руд. — FEW 1, 
620b BULLIRE (afr. boillon 'tourbillon dans un 
rivière’). | 

12 Dérivé en -a (< -ACULUM), au sens 
‘bouillon’: L 14 ‘place où que l’eau tan tò 
fà" tourne en faisant des' *bolas: bòla L 14. 
Cf. DL; DW 11, 18. 

13 Autre sens et note étymologique: cf. not. 16 
GOUFFRE, n. 3. 

14 «On attribue ce bouillonnement à la pré- 
sence d'une fissure oü l'eau s'engouffrerait» 
(méme réponse et méme commentaire à la 
q. 1564 «chantoir», v. not. 17, n. 8). — Porter à 
FEW 4, 171b GLUTTIRE. 

15 FEW 2, 77a CALDARIA ne relève avec ce 
sens que pic. caudiére «tourbillon d'eau dans 
la Somme». 

16 Cf. not. 17 CHANTOIR, B et n. 2. — Le suf- 
fixe de K 2 est '-ard' ou '-al'; ajouter L 106 fé 
n agólinà [sens exact?] po z agóliné lez èw 
*pour faire disparaitre les eaux dans une sorte 
d'entonnoir'. 

17 Cf. not. 17 CHANTOIR, F et n. 7. 

18 Pour la f., cf. ALW 4, not. 119 ENTON- 
NOR. Variante: B 15 trëté (tré-). Sens ‘chan- 
toir': not. 17, G 5. 

19 Déterminé par "d'eau! à My 2 et Ma 4; 
‘en l'eau! à / £w à B 15. — Expression ‘l’eau 
fait le traitoir': / £w fë | trété Ma 4 (par exem- 
ple au 14. à glawá), | èw fé | теё Ma 9. — 
Ajouter le sens dérivé à FEW 13/2, 188a 
TRAJECTORIUM. 

? Des réponses avec ce t. général sont 
fournies, parfois pour les mémes points; à 
plusieurs autres notices: not. 25 FONDRIERE, E, 

not. 17 CHANTOIR, G 3, not. 16 GOUFFRE, D. 

?! Quelques réponses approximatives *büté 
ont été portées à la not. 25 FONDRIÈRE, H. On 
a écarté aussi Ph 15 ë ku t fós, litt. “un cul de 

fosse' («dans les étangs des anciennes carrié- 
res»). — Non relevé par ГЕН: Na 109 *passéte, 
f., synonyme d' *ayich «tourbillon» (LURQUIN; 
cf. DW 15, 60 et 75). 

ADD. Verbes: l'eau tourbillonne. 
A. 'tourbille' (FEW 13/2, 421b TÜRBO): 

tórbéy В 7 (Rog.; twèr-? Bov.), 11 | turbyèy 
Ma 2 | -biy Ar 1 | тг у Ne 14 | tur- D 120. 

A". "tourbillonne? (FEW 13/2, 422b TÜRBO): 
turbiyôn Ar 1 | tür- Mo 64. 

B. ‘tourne en bouillant": 7 édró du k l éw 
turn ë bulá To 6. 

В”. 'bouillonne': buyòn No 1; To 2; S 13; 

Th 14; Vi 2. 

16. «GOUFFRE» 

Q.G. 1565 «gouffre». 

Isolée, la question serait trés imprécise, mais, 

comme elle est située parmi des questions rela- 
tives à l'eau (v. not. 15 ENDROIT OU L'EAU 
TOURNE EN BOUILLONNANT, 17 «CHANTOIR»), les 
réponses désignent ordinairement un endroit 
profond dans un cours d'eau, oà l'eau souvent 
tourbillonne (v. not. 15, dont on a porté ici, 
entre crochets, les réponses ‘gouffre’ manquant 
à la q. 1565), quelquefois un étang, une mare 
ou une flaque. Cependant, des gallicismes 
d'enquéte (gaf, m.) apparaissent cà et là, pro- 
bablement avec le sens français, à côté de 
réponses gòf, f., ayant, elles, le sens wallon (v. 
par ex. Na 112; Ne 43; Vi 736). 

Sauf des lacunes, nombreuses dans To (où il 

n'y a pas de «gouffre»: To 28), 'gouffre', f. ou 
m., est attesté dans tout le domaine, avec les 
sens variés qu'on vient de signaler, non tou- 
jours explicités de facon précise. Les quelques 
autres réponses recourent à des types généraux 
("'trou'...), souvent mieux attestés à d'autres 
notices (v. not. 25 FONDRIÈRE: not. 17 CHAN- 
TOIR) et ne désignent pas toujours la méme 
réalité. 

A? 1. *gofe, -ou-... (m.): gòf [Ch 43]; Ni 2, 
^5. 11-26, 80, 93; Na 1, 6, 22, 107; D 36; W 63 

(0-7); Н 1, 37 (plus petit que tró d èw), "39, 46; 
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B 28-33; Ne 26, 39, 49, 60, 63, 76 | -co- Ph 16 
(endroit profond dans la riviére; autre sens au 
f.: A 2) | -ai- To 27, 39, 71; A 2, 720, /52, 55, 
60; Mo 17, 20 (mais f. dans le L.-d. al ~), 41-79; 
S 6-29; Ch 4, 27, 33-63, ‘64, 72; Th 14, 29, 64; 
Ni 1, 33, 36, 39, 61, 72, 90, 107, 112; Na 44, 
112 (mais comparer góf, fém.), 130; Ph 6, 15, 
37, 54, 69, 81; Ar 1 (é —, mais inusité; f. dans 
le 1.4. al ~); L 39; Ne 43 (comparer gòf, f.), 47; 
Vi 36 (comparer gòf, f.) | gufr To 94; A 12; 
Ar 2; Ne 65 | -ài- Mo 9. 

2. *gofe, -ou-... (f.): gòf Ni 28, 98; Na 19, 
720, 23, 30, 49-99, 109 (dans l'eau courante), 
112 (bas fond de ruisseau; comparer guf, m.), 
116-129, 135; Ph 33; D 7-34, 38-84, 101; 
W [3], 35, "36, 59; H 2, 8, 21 (mare), 28 (petit 
étang), 38, [49], 50, [53], 67-69; L 1, 2, 7, 19, 
29, 732, 43, 61-87, 101-116; Ve (sauf 35, mais 
i fi a dé gòf en ce pt, q. 1549); My 1,2 (q. 1329 
«étang»), 3-6; Ma sauf 43 (mais q. 1329 gòf d 
éw ‘étang’); B sauf 27-33; Ne 4-16, ‘23, 24, 
31-33, 43 (formée dans un ruisseau par un bar- 
rage), 44, 57 (oà l'eau dort), 69; Vi 2-16, 22, 
[25], 27, 35, [36 (comparer g«/f, m.)], 37-46 | 
-0- Ph 16 (abreuvoir dans la rivière un peu 
plus profond que le lit; comparer id., m.) | -ar- 
No 3; To 99; A 7,50; Mo 1; S 1, 31, 36; Ch 28; 
Th 72, 24, 25, 43-62, 72, 73, ^77; Ph 42-53, 61, 
79, 84, 86; D 94, 110-120, 
Ne [20]. 51; Vi 18. 

= В. *boyou, *bou-? (m): bòyu W “42 | bu- 
W 30 («endroit le plus profond dans un flò, 
étang, oü on va ordinairement puiser de l'eau», 
q. 1564). 

C. *abume:! abum Na 109 (en mer, sur 
terre), 135 («endroit dangereux naturellement 
ou par les objets qui y sont placés; par ex. dans 
les rochers», q. 1564). 
Dj '(grand) trou'...: тд А 44; Mo 37; 

W 739; H 27; Ma 53; B 22, 24 | т, Vi 47 | 
tràw No 2 || gra tró To 24; D 123 | -- tré, To 73 
| ë "laid" *dangereux'] tró Ve 35 || traw parf zà, 
To 6 || tró pèrdu A 12 || tró d òrâ$* A 60 || tré t 
tónir W 1, 13 (dans le Geer, endroit dangereux 
pour se baigner) | -- tónwér Ni 857 

E. *tórme? (f.): tórm Vi 8. 

129, 132, 136; 

' Par les précisions sémantiques fournies 
dans ГЕН et par les dictionnaires, on constate 

que 'gouffre' désigne en général un endroit 
profond dans un cours d'eau ou dans un étang: 
A 60 (lieu oà tombent les eaux du déversoir du 
moulin; pour ce sens, v. vol. ultérieur); S 31 (à 

cause d'une digue), 36 (place dangereuse dans 
une riviére); Ni 20 (q. 1549); Na 99 (endroit 
usk i fé fô dédé ô ri), 112 (gòf, f., bas fond de 
ruisseau); Ph 16 (abreuvoir dans la riviére un 
peu plus profond que le lit), 79 (aprés un tour- 
nant, lit plus large et plus profond, oü on nage 
à la bonne saison); D 110; H 1 (tró è fô d müs 
‘trou dans le fond de la Meuse’, q. 1329), 
27 (on glose: 1. ‘barrage’, v. ci-dessous, in fine; 

2. ‘divinité de l'eau dont on menace les enfants"), 

46; Ve 35 (q. 1549); Ma 19 (endroit profond, 
oü l'eau tourne, bouillonne), 53; B 22 (à cause 
d'une digue), 24; Ne 16 (gouffre dans l'eau, ou 
endroit élargi ой on peut baigner les chevaux), 
39 (q. 1549), 43 (à cause d'une digue). De 

méme probablement aux pts oü le terme a été 
donné pour ‘endroit [généralement profond] où 
l'eau tourbillonne' (v. not. 15). — Parfois, on 

glose 'étang' ou *mare': H 21 (mare), “28 (petit 
étang), 38 (q. 1233, gòf, f., ‘étang, trop plein 
d'eau'); Ve 37 (mare dans la fagne, synon. 
gôtä, q. 1565; bourbier, q. 1293); My 2, 6 
(mare dans la fagne, q. 1565; cf. BAsTIN, BSW 
50/2, 568 *gofe, f., ‘mare’: ‘lès vatches alèt 
beûre ol ~); Ma 43 (дп góv d éw ‘étang’; 
réponse identique à la q. 1329, mais barrée à la 
q. 1565). — À la q. 1234, guf, m., est donné à 
Ni 112 pour ‘fondrière’; à la q. 1564 («chan- 
toir»), guf à D 94 (1.-а. èn ~ à D 95) et Ne 20 
(m.; mais f. à la q. 1563); à la q. 1570, gòf, f., 
pour ‘barrage’ à D 96; H 27 (v. ci-dessus), 50; 

L 43, 87 (ou dik). — Les dictionnaires confir- 
ment généralement l'existence du terme et du 
sens 'endroit profond d'un cours d'eau' et ils 
permettent d'ajouter quelques localisations: 
BAL 88 (Th 24) *goufe, f. (et diminutif *gou- 
fléte); BALLE (Ph 45) *goufe (et verbe *goufer 
‘rabattre le poisson en agitant une gaule dans 
les *goufes'); v. encore *gofe, f., DL; Wis. 
(l'eau y tournoie); SCIUS (abime rempli d'eau); 
FRANCARD (Ma 51); Mass. (Vi 5), LiÉG., 
BSW 54, 253 (Vi 19), Gloss.-S' Léger (Vi 34); 
BRUN., Enq. 115 (barrages que font les enfants 
dans les rigoles)... DEPR.-NoP. *goufe, f. et 
CoPP. id., m., traduisent ‘gouffre’ sans plus. 
ViLL. est plus détaillé: «goffe, f., un gouffre; 
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creux rempli d'eau et de bourbe oü on abreuve 
les bestiaux; une marre, une basse; une sentine, 
espèce d'égoüt». Pour D 25, HOSTIN traduit 
bien ‘trou large et profond... dans les cours 
d'eau' mais donne le néologisme *goufe, m. 
(EH *gofe, fém.). 

? V. les précisions de la n. 1. — Parfois suivi 
du déterminant 'd'eau': D 101; Ma 39; Ne 9, 
43; ainsi que (q. 1563) Na 116; D 40; et (q. 
1329) H°39; L 114; My 1; Ma 43 («étang»). — 
Variantes à la q. 1563: Ch 43 gof, masc. (ici 
guf, masc.); Vi 36 gòf, f. (ici guf, masc.). — 
On distingue parfois deux sens d'après la 
forme (-à-, -4i-) ou d'après le genre (v. Ph 16 
gof). П arrive que le féminin ne subsiste qu'en 
toponymie (v. Mo 20; Ar 1). — Mentions topo- 
nymiques recueillies par l'EH: A 50 al guf du 
katyó; D 96 1 gòf brayat (dans le bira, ruis- 
seau); My 1 al gòf dé фуд, 4 à gòf; Ma 46 li 
gòf dé rò (dans la Lomme, rivière). 

3 V. encore Н 37 buyu ‘endroit où l'eau 
tourne” (q. 1563), not. 15. Pour HAUST (Étym. 
33-35; DL *bougnou), *bo(u)you serait la 
forme première de *bougnou et un dérivé en 
-EOLU de BULLA. Mais cette explication de 
*bougnou, d'abord reprise par FEW 1, 615b 
BULLARE, a ensuite été abandonnée au profit de 

*BUNIA, 1, 628a. Pour le point sur la question, 
v. L. REMACLE, DW 14, 43-56, qui appuie 
*BUNIA, considérant que les formes en -y-, plus 
rares et plus tardives, sont altérées de celles en 
-fi-, et non l'inverse. 

^ Littéralement 'abime', connu en B.R. dans 
divers sens (FEW 24, 63a ABYSSUS). — À la 

not. 17 «CHANTOIR», on a répondu aussi abum 

à Na 135 (avec la méme glose qu'à la q. 1565) 
et аё abu/ém à D 15. 

5 Toponyme: Ma 53 à n&r tró, sur Y Ourthe. 
— Ces termes généraux sont fréquents à la not. 
25 FONDRIÈRE. 

° Expression *bwáre соте in tró d'oráje (ou 
-- come in glout); pour *glout, v. not. 15 ENDROIT 
OÙ L'EAU TOURNE, 7. 

7 À W 3, les trâ t tónwér sont, dans des 

prairies, des trous contenant du sable mouvant 
et remplis d'eau. Nombreuses mentions de 
cette expression à la not. 25 FONDRIÈRE. 

* On glose à Vi 8 «trou plus ou moins pro- 
fond sur le cours d'un ruisseau; souvent le 
ruisseau est à sec, mais l'eau séjourne dans la 
*tórme et il y reste du poisson. Ancien lit de la 
Semois?». Lexicalisation d'un nom de ruis- 
seau: Vi 6 la tórm, l rušë d la t., la Terme, qui 
fait la limite entre Florenville et Izel (q. 1565). 

17. «CHANTOIR» (carte 8) 

О.С. 1564 «endroit où l'eau disparaît? ("chantoir")». 

H n'y a pas en francais standard de terme 
pour désigner la réalité bien particulière et trés 
localisée (perte d'un cours d'eau dans un sol 
calcaire) désignée dans la question par le mot 
régional chantoir! (notre type A). 

Les lacunes, liées à l'inexistence du phéno- 
mène, sont nombreuses; et la carte offre un 

parallélisme étroit avec la carte géologique des 
sols calcaires: ce n'est que dans une bande 
centrale, allant du sud-ouest au nord-est, c'est- 
à-dire de l'Entre-Sambre-et-Meuse à la région 
verviétoise, qu'on a recueilli des dénomina- 
tions précises et authentiques. Ces dénomina- 
tions sont nombreuses et ne couvrent presque 
toutes qu'un domaine trés restreint: le type lié- 
geois 'chantoir(e)' (A) est concurrencé à l'est 

par *agolina (B) et céde dans la région namu- 
roise à tagoûjwè... (F), lui-même remplacé, au 

nord-ouest de sa zone, par 'engouloir' (C) et, 
au sud, par un t. 'enduisoir' (E) dont il n'est 
pas impossible qu'il soit un avatar et qui est, 
lui, largement répandu en France (Cóte d'Or, 
Haute-Marne, Haute-Saóne, Doubs). Quelques 
réponses plus banales et peut-être inexactes 
sont regroupées en fin de tableau (G); quelques 
autres, qui s'appliquent plutót à un terrain 
humide, à une fondrière, comme “‘hourboû, 
*doüve..., sont examinées à la not. 25. 

© C. DEBOURG, Dénominations des rivières 
souterraines dans les patois belgo-romans, mém. 
lic. inédit, Univ. de Gand, 1962; J. LECHANTEUR, 

«chantoir(e), engorgeoir, enduisoir..», Mél. 
Tuaillon, t. 2, 1989, 78-9]. 

A. *tchantwér(e), -wère, -wére, *tchon-...:! 
Cátwér H 67 (ô ~, mais fém. dans le 1.4. al ~), 
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«CHANTOIR» 

"tchantwére... 

*agolina 

"égoulwé, *a- 

*agordjwé 

*adüjwe 

*adujwé 

‘adijwè 

E ^agoüjwe, -gou- 

V “aguijwé, -gui., *è- 
# 'aglüjwe, -grü- 

E гейм 

Li x x E] LI 
ER RE 

68; L 113-116; Ve 24, 35; Ma 4 (m) | ča- 
Ve 723 | čãtwèr Ve 41 | -wér L 1 | &a^tw&r Ve 1 | 
cótwér Ma 3 | -wér Ma 2. 

= B. *agolina? (m.): agólina Ve ‘15, 24, 26, 
31,35. 

C. 'en-goul-oir'? *égoulwe, “a-:! ègulwè 
Ch 61 (ou a-; il y en a un dans le bois du 
méme пот), 72 (1.d.) | agdil- Ph 16. 

D. *agordjwée? ('en-gorge-oir')? agóréwé 
Th 29. 

= E. *adüjwe, -du-, -01-° ('en-duis-oir')? 
adütwè Ph 79, 81, 86 | -du- Ph 69 | -di- Ph 45. 

F. *agoüjwe, -gou-: agūžwè Na 135 (ou 
-41-, affaissement de terrain dans prairie, sur- 
tout dans zones de carrière); Ph 33; D 36, 68 | 
-gu- Ph 54 || *aguíjwée, -gui-, *è-...: agīžwè 
D 72 | -gi- Ph 42 | égi- Na 112 (effondrement 
de terrain entre les bancs de calcaire), 127, 129 

| é- D ‘1 (J. Nollet; f. francisée?) || *aglüjwe, 
-grü-: aglūžwè Ph 53 | -grū- Th 24 (archaïque) 
|| “èglijwè: ég/izwe Na 116 (trou dans prairie 
Ой le sol s'est affaissé). 

= G. Autres réponses P 1. *sifon: sifó Mo 20 | 
2. “wite: fwit Ne 49 || 3. më (‘trou’): tró 

: TOME 6 
5 CARTE8 

Mo 1; Th 53; D 81; W 63 || 4. *goufe: oa 
D 94; Ne 20. Cf. not. 16, n. 1 || 5. 'entonnoir*: 
etónwé D 101 | a- Ph 61 | átonwér H 53 (?; au 
sens propre trëtü ALW 4, 243b) || 'traitoir*: 
trëté Ve 44 (?, déclaré inconnu). Comparer 

not. 15 ENDROIT OU L'EAU TOURNE, M. 

! Le genre n'a pas été noté partout. Le fémi- 
nin, étymologique comme le prouvent les for- 
mes anciennes, subsiste à H 67 (dans le topo- 
nyme), à L 1 (d'après DL), à Ma 4; mais le 

masculin tend à s'imposer, notamment pour la 
forme francaise (v. TLF chantoir), connue bien 

au-delà de la région liégeoise, notamment en 
Gaume (v. DBR 6, 69, n. 3). — Localisations 
supplémentaires (en toponymie): H "oi tè 
tchantwér (HAUST, Тор. 33); L 25 (fin 13* s.) 
°a la chantore (BTD 43, 127); L 61 (1697) ?le 
chantoire (not. Defoccroule, Liège), L “103 *el 

tchantwére (J. LEJEUNE, Top. Forét, ms.), L 106 

(1787) “al chantoire (BSW 61, 125); Ve "17 “al 
tchátwére (HAUST, Top. 4); Ma 7 *ás tchantwérs 
(GERCKENS, Top. Hier, ms. 74; 26-2-1687 en 
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lieu-dit chanteur not. A. Thonnart, Liège). V. 

encore Mél. Tuaillon. — Dérivé en '-oire' (*-ôre, 
puis, par diphtongaison secondaire, *-wêre) de 
"chanter" (FEW 2, 221 CANTARE), c'est une for- 
mation tout à fait originale dans les parlers 
gallo-romans qui, en général, ont été sensibles 
plus au mouvement de l'eau qui s'engouffre 
qu'à son bruit. 

? À Ve 1, le type A désignerait l'endroit oà 
l'eau disparaît et *agolina, celui où elle tour- 
noie. À B 4, *agolina est donné pour ‘gouffre’, 
à la q. 1565 (v. not. 16); v. de méme DL *ago- 
lina (L 66; Ve 1; -â F[orir]) ‘gouffre’. La 

forme *agolinà de For est dite «trés sus- 
pecte» par BDW 6, 41, mais cf. L. 66 agôlinô 
‘tourbillon’ (not. 15, K 2). À Coo, *égolina 

('en-") ou a- ‘trou où l'eau s'engloutit, gouffre 
où l'eau tournoie’ (BDW 6, 41, où figure 
encore un sens particulier: Bopv). — Sens 
figuré: ‘buveur, goinfre’ Ve 723, 24. Id. DL 

(L 66; Ve 1); Wis. (ti beüt come оп-~); ВОМ 
6, 41 (Ve "10 *gosier)... Dérivé en -a ('-ail' 
d'un verbe 'a-goul-in-er' (DL *agoliner L 106 
'engouffrer, engloutir'), qui dans la zone du 
substantif est parfois remplacé aujourd'hui par 
'en-goulin-er' (Wis. *egoliner). FEW 4, 309a 

(nombreuses dénominations gallo-romanes sur 
“GULA — goule Vivarais, engouloir Jura, engou- 
lide Béarn — auxquelles on ajoutera encore 
notre type C). 

3 Le préfixe è- ne peut être que ‘en-'; a- 
dans cette zone peut être 'a-' ou 'en-' (compa- 
rer ALW 1, с. 33 ENGRAISSER). 

^ Ajouter *agoulwé Ch “67; Th “35; Ph 752 
(CARL.?). — Formes anciennes du toponyme de 
Ch 72: 1617 «les agouloys»; 1714 «chemin de 
la goulloy» (J. ROLAND, Top. de Gerpinnes). — 
Ajouter à FEW 4, 309a GULA aprés Neuch. 
engouloir ‘rigole par où l'eau d'un chemin 
s'écoule'. 

5 CARL? (s. v. *adujwé) note, pour Th 29 
*agrodjwé, avec métathèse, et relève, en outre, 
Ph “46 *agoürdjè (méme notation dans HAUST, 
Top. 96). — Ajouter FEW 4, 336b GÜRGES. 

Š Variantes: -du- Ph 79 (CARL), -dü- Ph 45 
(BALLE). — Mentions toponymiques: *adítjwè 
Th 779 (BDW 2, 92); Ph 45 (il y en a deux; for- 
mes anciennes: 1588 «l'aduisoir», 1698 «l’adu- 
choire»...), Ph 78 (BDW 2, 92); *adujwé 
Ph 79 (Hausr, Top. 95; DBR 1, 30); «A dujoir» 

Ph ^5 (carte militaire); «a Dujou» D “80 (Саа.). 
— Verbe: *s'adáji ('l'eau' *s'adáje) Ph 778 
(BDW 2, p. 92), 79 (EH). Cf. ci-dessous, in 
fine. — Le substantif et le verbe de Ph 778 sont 
repris (mais mal notés «s adüzi, adaiZwe»: v. 
BTD 42, 334) par FEW 21, 20a, oü figure aussi 

Bourb[erain] (Côte d'Or) ädauzü ‘creux dans 

lequel vient se perdre l'eau de pluie'. V. d'au- 
tres localisations frangaises du méme type dans 
ALFC (compléments de la c. 154) et dans 
Mél. Tuaillon, où sont discutés divers essais 
d'explication, phonétiquement fragiles (pour 
CARNOY, Orig. 6, dérivé de *ADDUCTIARE; pour 
MARCHOT, dérivé de *adájf qui viendrait de 
*IN-DUCARE; pour J. HERBILLON, Guetteur 

wall., 1975, 1, 26-7, *INDUCTORIUM). L'étymo- 
logie proposée par P. LEBEL, Annales de Bour- 
gogne, 9, 1937, nous parait irréprochable 
(dérivé roman 'en-duis-oir' sur le théme du 

participe présent de "dure", w. *düre), et le 
type devoir être ajouté à l'article INDUCÉRE de 
FEW 4, 651b. Le verbe “adhji, loin d'être 

primaire, est une réfection à partir du substan- 
tif. — Plus délicats sont les rapports éventuels 
entre E et F (v. n. 7). 

7 Une forme en -z- (au lieu de -Z-) a été 
notée à d'autres q., avec un autre sens: D 15 
égizwé (q. 1563 «endroit ой l'eau tourbil- 
lonne»); H 69 égizwér (‘fondrière dans une 
prairie’, q. 1234). — Mentions livresques: 
*aguijeu [repris par FEW 21, 20a] ou *éguijwe 
*ouverture naturelle dans le sol par oü s'en- 
gouffre tantót un ruisseau, tantót les eaux de 
ruissellement aprés les pluies torrentielles' 
(PIRS.); ‘agoûjwè, *e-, “èglijwè (à Bois-de- 
Villers) LÉoN. 51. — Mentions toponymiques 
supplémentaires: Th ^71 */ès-éguijwè (HAUST, 
Тор. 121); Na ‘97 (1753) «griegeois» (com- 
mun. J. Germain); Ph ‘32 «ageaugeoire» 

(Cad); Ph “43 “al agñjwè, 1677 «agufsois»… 
(J. GERMAIN, Top. d'Omezée); Ph “46 «Lagou- 

gois» (Cad.); Ph “51 «au gueugoit» (Cad.), 53 
«agaugeois» (Cad.), 61 «l'engougoire» (Cad .); 
D 72 «la gouyois» (Cad.), 3 ta l'agoüjwe 
(LÉON. 580), 78 ‘ègoüjwè, 1777 egougeois 

(J. GERMAIN, Top. d 'Évrehailles), "21 «fond de 
la gougoire» (Cad.), 739 *aguíjwe (P. GILLET, 
Top. 48), “49 «terre à la gougeois» (Cad.), 750 
«agougeoit» (Саа). Divergences entre la 

forme d'EH et des notations toponymiques: 
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Ph 42 EH *aguijwé, Cad. «agougoire»; Ph 79 
EH *adujwe [avec -d-: notre type E]. Cad. 
«aux agigeois». Cette derniére variante pour- 
rait appuyer l'hypothèse, souvent formulée 
(BDW 6, 52; DEBOURG 51-54) mais peu assu- 

rée (v. Mél. Tuaillon), de la parenté des formes 
en -d- (E) et en -g- (F), c'est-à-dire de l'altéra- 
tion de 'enduisoir' sous l'influence peut-étre 
de 'engouloir' (C) ou de 'engorgeoir' (D). 
J. HERBILLON, l.c., songe, lui, à un avatar de 
'agourgeoir'. En l'absence de documents déci- 
sifs, vu l'aire relativement étendue et homo- 

gène (bien que contigué à celle de 'enduisoir") 
que couvrent les formes en -g-, et les différen- 
ces de la voyelle du radical de ces formes par 
rapport à celle des autres types, on a estimé 
préférable de considérer provisoirement que 
c'était là un type original, dont l'étymologie 
reste à trouver. Divers rattachements sont envi- 
sagés et rejetés dans Mél. Tuaillon, notamment 
à GÜLBIA (FEW 4, 323b, oà est classé frm. 
égougeoir, -oire ‘crevasse par laquelle l'eau 
des mines se perd"). 

8 On néglige des réponses traductives, 
comme ‘endroit où l'eau se perd, s'en уа...'. 
Restent *glout A 60 (v. not. 15); *bourboü 
My 2 (probablement terrain humide) et *borbote 

My 3 (14.; «il y a un petit chantoir au lieu-dit 
péyérü; le pré s'appelle “al borbote»); pour ces 
deux types, v. not. 24 BOURBIER; *doíive 
(v. not. 25, FONDRIÈRE, K); *ra.ire Vi 35. 

ADD. Types ne survivant qu'en toponymie. 
1. *soussi (afr. 'caverne souterraine”, FEW 12, 

352b SÜBSIDÈRE). А Ma 12, l'eau disparaît au 
lieu-dit *tró dé -. Le méme toponyme a été noté 
à Ma 27 par C. Debourg 59-62 et à Ma 77 (où 
*tchantwér est connu) par GERCKENS, Top. 69-70 
(qui l'explique par le nom de la fleur). HAUST 
(Top. 47) relève, en outre, à Ma 9 tri d’ souci 
‘ruisseau affluent de l'Ourthe', et le lieu-dit +è 

fond d' s. Le toponyme a été connu encore à 
Ve ‘15: «en socys» (1482, 1576) «les soussy» 
(1572). — Survivances rares, et trés localisées 
chez nous, d'un type bien répandu en France 
(v. SOUTOU, Rev. intern. d'Onomastique, 13, 

1961, 131-2). 
2. *â rüta L 114 (E. RENARD, Top. de Lou- 

veigné 161, nom d'une chantoire aujourd'hui 
aveuglée). Dérivé en -a (-ACULU) du verbe 
*rüter (v. DL; FEW 16, 746a RUTEN), par allu- 
sion (comme 'chantoir(e)') au gargouillis de 
l'eau. 

18. BERGE 

Q.G. 1526 «la berge du ruisseau». 

Mises à part quelques réponses peu répan- 
dues (B-I), et dont certaines désignent proba- 
blement une berge aménagée, et quelques 
autres types désignant habituellement un talus 
(J-N, v. not. 48), on a recueilli le plus souvent 
"bord" (A 1), qui doit être possible partout. On 
résume donc les données au maximum. 

Comparer not. 39 LISIÈRE (d'un bois). 

А. 1. "bord" en général || 2. *bordáre...: 
bórdür No 1; Mo 64 (-o-) | -ur No 2. 

B. 1. ‘rive rif D 101 (riv dó ri); L 2 (?); 
Ma 12; B 21 || 2. *rivéye:^ rivéy To 6. 

C. *ori? óri W 10 (I óri dal gér ‘la berge du 
Geer’). 

D. “colire:? kòlīr L 66. 
E. "fire" fórir To 7. 
Е. "hate? bat H 37. 

G. *digue:? dik To 27, 78; A 44, 60; Mo 37; 

Ni 72; H 69. 

H. *bora, *bou-:!° bóra B 4 (M. Rinck) | 
bu- Ma 20. 

I. *përët:!! péré Th 24; Na 1. 
= J.12 *téra: téra L 94. 
K. 1. ‘hur-ée' Ch 28; Ni 90; Na 84; Ph 79 || 

2. 'hur-el-eau*: háirlé Ve 26 | -à B 2, 73. 
L. *talus...: talu Na 107 (mais 's'asseoir sur 

le bord de l'eau") | -é H 21 | -é W 3. 
M. *crète:!* krèt To 1 (rebord supérieur), 24, 

43, 94 (talus), 99; A 28. 

N. *bréle...: brèl A2 | -&- A 7.14 

! Pour la forme, cf. ALW 4, 181-2, n. 2 et 
185a. — Ajouter bwér H 49, 53; Ve 37; -èr 
Ma 2,9; -er Ма 12; -ër H 1, /39; -ér Ma 3; är 
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D 120; Ne 9; bór Mo 17; -ò- B 30. — Variantes 

importantes (formes de l'ALW 4 entre paren- 
thèses): bwèr Ma 40 (bêr); bwär D 120 (bên); 
bwar B 16 (bòr); — bêr Ma 53 (bwàr); Ne ‘23 
(bwär); bòr ou bwér Ve 39; — bwèr My 2 (-a-). 
— Menues variantes de timbre: -wé- Ma 24 
(-wé-); -wé- (-wé) W 35, ‘36, ‘42; H 728, ‘39; 
L 29; Ma 4; -wé- Ve 32 (-wé-); -w&- L 43 (-w&-); 
-we- L 61 (-wà-); -ó- A 1 (-6-), 37 (-4à-); S 10 
(-0-); Ch “64 (-4à-); Ni 11 (-0-), 17 (-à-), 85 
(-Ф-), Na 6 (-6"-); -6- S 19 (-ó-); Ne 69 (-0-); 
-@- Mo 20 (-ü-); Th 25 (-ó-), 64 (-4di-); Ni 33 
(-d-); Na 44 (-&-), 130 (-4i-); Ph 6 (-d-), 15 (-d-), 
42 (Gd), 69 (Gd); D 132 (Gd); Ne 31 (id); -ài- 
S 13 (-4di-); Th 46 (-&-); Vi 43 (-6- ou -Ф-); -ó- 
Ma 51 (-o-). — Menues variantes de longueur: - 
wè- et -wé- H 2 (-wé-); -we- Ve 44 (-wé-); -we- 
L 113 (-wé-); -wé- H 8 (-wè-); -ó- No 3 (-д-); 
-ó- В 24 (-ó-). En outre Vi 47 b ór (bd). V. 
encore not. 39 LISIERE, n. 7. 

2 А No 3 bórdür du rusó ‘bordure du trot- 
toir'. 

3 Ajouter "rive Vi 75 (Mass), -i- Vi “19 
(mo, BSW 37, 366). Pour l'expression "met- 
tre à la rive' ‘sécher le linge’, v. АТАМ 5, not. 

149, C. 
^ Dérivé inédit en '-ée', non signalé par 

Mass ni par BOURG.; à ajouter FEW 10, 412 
RIPA, 

* Genre non indiqué, probablement masc., 
W 10 étant hors de la zone oü -ir se réduit à 
-i. En ce cas, type 'orier', correspondant m. du 
liég. oríre (F[orir], Glons 2. DL; FEW 7, 
382a ORA; comparer ici not. 39 LISIÈRE (d'un 
bois), A, et ALW 4, 184b. V. encore ORNIÈRE, 
vol. ultérieur. 

° Il y a, dit-on, “li rôlîre ‘le fond’ et *lës 
deüs colîres ‘les deux berges’. En liégeois, 
*co(u)lire désigne généralement une sorte de 

rigole (DL); à Stavelot [Ve 40] *coultre 
désigne une orniére (FEW 2, 883a COLARE). 

7 Mass ‘fôrire (avec i bref) ‘versant de 
fossé” (avec renvoi à *digue, v. ici n. 9). Type 
bien connu avec des sens divers: FEW 3, 704- 
5 FÓRAS. 

8 À H 53, “li bate dè véví ‘la berge de 
l'étang”, mais ‘le bord de l'eau" ‘la berge du 
ruisseau”. Sens exact: ‘digue’ (DL ‘hate 8). 
Comparer G. 

? Ajouter To 7 (MAES) ‘digue, f., ‘bord her- 
beux d’un ruisseau”. — Autres sens: v. not. 2 
ARGILE, D. 

10 DFL, s.v. berge: bora à Coo. Exactement 
‘trou dans la berge où se réfugie le poisson’; 
comparer ALW 8, 83b, n. 11 (gaum. bôre "wd" 
et porter le dérivé FEW 1, 435b *BORA. 

П Cf. DEPR.-NoF. *pérét 1? ‘glacis, talus’; 
2° ‘fossé au bas du talus’ (Ch 16); LÉoN. 51 
*pérét; FEW 8, 318-9 PÉTRA (mais la finale à 
Na 1 est ‘-et' et non '-é?). 

12 Pour J-N, v. not. 48 TALUS (où les mêmes 
réponses ont été notées, sauf à To 1, 24, 43; Na 

107; W 3; H 21; Ve 26). 
13 À B 15, la *créte est le mur le long de la 

rivière, formé de pierres plates dressées et bien 
serrées l'une contre l’autre, 

14 Autres réponses: ‘le long du ruisseau”: lu 
lá du rusé Vi 13; — W 66 l astác dé rèw 
(cf. DL *astantche ‘petite digue’); — L 116 
*halaje (-as) ‘chemin de halage'. 

19. MARE, ÉTANG (carte 9) 

Q.G. 1329 «une mare, un étang; un vivier». 

On reprend toutes les réponses dans un seul 
tableau, en terminant par les types lexicaux 
'étang' et "vivier", qui, en principe, pourraient 
désigner des réalités différentes de la mare. 
Mais les distinctions sémantiques n'ont pas été 
notées systématiquement; celles qui sont faites 
par les témoins sont parfois mouvantes! ou 
artificielles, et on risque de se tromper en leur 
accordant trop de crédit. Il est vain, à partir de 

la documentation dont on dispose, de chercher 
à distinguer mares fermées et mares alimentées 
par l'eau courante; viviers et étangs, par la pré- 
sence ou non de poissons; et méme étangs et 
mares, voire flaques, de grandes flaques pou- 
vant étre désignées par les mémes termes que 
de petites mares. Les réponses s'appliquant 
plus spécifiquement à une flaque sont entre 
crochets dans le tableau, et en annexe. 
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Les mémes types se retrouvent, parfois en 
d'autres points, pour la mare au purin (ALW 9, 
not. 38) ou pour l'abreuvoir à bestiaux (id., 
not. 39, ADD. o). 

La grande variété de réponses ne doit pas 
dissimuler que deux types (A à l'extréme-nord, 
et B) couvrent à eux seuls presque tout le 
domaine proprement wallon. 

A? Hlo (m): flò Ni 2, /5, 6, 19 (petite pièce 
d'eau), 20 (id.), 25, 26, 85; Na 6, 19, 720, 30, 
49; D 30 (petit étang), 34 (id); W 1, “8, 10-30, 
35, 36, ‘39, ‘42, "56, 59-66; Н 2-21, "28, ‘39, 
69; L 1, 4-29, 732, 35, 39 (-o, étang sans sor- 
tie), 45, 61 (mare), 85, 87 || *floy...: flóy Ni ‘9, 
17 (mare pour abreuvoir), 28 (étang), 85 (petit 

étang; ou flò), 98 (mare naturelle) | -óy Na 22- 
23 (mare, moins grand qu'un vèv” | -òy Ni ‘14 
(étang), 45 (grande m., abreuvoir), “66 (petite 

m. alimentée par les drains; ou source; parfois 
puisard), 80 (grande m., abreuvoir). 

B. 1. *basse? (f.) ("d'eau'):4 bas Ch 61, 72; 
Th 24; Ni 2, 55,6, '9, 11, [26, 61], 85 (q. 1233 
«espèce d'étang»), [93 (mais ‘petite mare’ 
q. 328], 98 (eau dormante), 107; Na 1, 720, 
[22, 23], 30, [44], 49 (q. 1233, plus petit que 
Ретр?), 59, [69 (surtout *flaque")], 79-99, 107, 
109, [112], 116-129, [130], 135; Ph [6], 15, 
33-79. 84, 86; Ar; D 7-25, [30]. 36, [38], 
40-64, [68], 72, [73 (sur chemin empierré)], 
81-94, 96 (m. dans prés), 101, 110, [113], 120 
(d'eau, de bigó dans la cour), 123, 132; W 3; 
Н 1, 21, [27], 28 (défini ‘flaque’ q. 814), 37, 
[38-739 (synonyme pòca): 'il a plu' én a 
brámé dé ~ sé | rait)], 46-69; L 116; Ve 41,44, 
47; Ma 1-3, 9 (petite m.), 12 (étang), 19-24, 
35-39, 42, 46, 51, 53; B 6,9, 12-23, 27 (q. 1234 
‘petite fondrière’); Ne 4-11, 20 (q. 1233 bour- 

bier), 24. 

C. 1. *bassin? (m.): basé A 28; Mo 1 (?) || 2. 
*bassene (f): basén L 94. 

D. *glóye* (f.): glóy D 136, [7141 (q. 1182)]; 
Ne 51 (mais flaque, d'aprés q. 1142), 69; Vi 25 
(petit et accidentel). 

E. *bowe, -ó-, -6-:7 bòw Ni 21,90 | -д- Ni 39 
(creux de terrain, abreuvoir) | -ó- Ni 38 (étang). 

F. Љауб? (m.): bayó Ch “64 (ou vivi); Ph15. 
G. *dache? (f.; m. à Ne 76: i...): daš [Mo 79]; 

Th 24, [25, 291, 62, 72, [73]; [Ni 36, 39]; Ne 33, 
63 (d èw), 76 (m., confirmé à la q. 1233, oà le 

type est glosé ‘bourbier, flaque d'eau sur un che- 
min’); Vi 13, 16, 22, 27, 35. 
Н. 1. *flache, -tche, -ke...: Лаў Mo 41 

(mare), [42, 44]; [S 29, 36, 37]; Ch 4, 16, 43 
(étang?), “64; [Th 2]; Ni 26 | -ac Ni 72 | -ak 
[No 3; To 73]; A 1, 2, 12; Mo 9, 64, 79; Ch 63 
| -àk Mo 20 (q. 1233) | -ók [A 60] || 2. *flacár 
(m.): flakär A 50 (mare dans un chemin) || 3. 
"Bake (m.: "-eau'): flakë Ne 39, 57 || 4. *flaki 
(т.: '-1s'): Лакі To 99 (mare dans une ornière, 
flaque). 

I. *wache!! (f): was Ch [27, 28]. 
J. *«paplote»: To ‘71 (id. q. 1801 “mare 

d’eau’). 

K. 1. *mare, -â-...: mar To 27 (J.H.), 37 
(id); Mo 17 | -2- To 94 (eau stagnante); A 752; 
Mo 1 (?); Ne 33, 47, 63 (q. 1233 bourbier); 

Vi 6, 38-47 | -à- To 78; Th 53 || 2. *mariere? 
(f): maryér A 60.14 

L. *brouk" (m.): brak Ma 53 (= mare). 
M. Аас! (m.; mare): lak S 6; Ne 60; Vi 8, 

25 (dé ~ d yë), 37. 
N.” 1. *fosse: fòs No 2; To 37, 99; A 720, 

28; Mo 17; S 1, 13 (mare, étang), 31 (étang); 

Th 73 (dans les prairies, pour les bétes); Ni 36 
| -o- S 10 | -ó- To 6 (~ ‘d’eau’ mare, étang); A 37 
(mare dans cour de ferme; ~ а pisó vivier) || 
2. *fossé:'5 fòsé, -é No 1;'? To 7 (étang); L 19, 
29, 732, 43, 66, 94; Ve 6, 8, 24 (-ё), 26 || 
3. *fosseü:?? Gef Ve 32 («petit étang»). 

О. *gofe, -ou-2! (f. en général, m. à H ^39): 
gòf Na 84 (étang); D 15 (creux dans un pré 

servant d'abreuvoir); H 21, 28 (petit étang), 
38, 39 (i n a ô - d &w è šardë petit étang); 

L 114 (~ d èw); Ve 32, 34 (syn. gótá, mare 
dans la fagne, q. 1233), 38, 40 (à Lod.), 44, 47 

(devant une digue); My 1 (d éw), 2-6; Ma 43 
(-v d éw étang); B 4 (petite ou grande mare), 5, 
7 (étang?); Ne 14, 23, 31, 32 | guf S 29, 31 
(mare). 

Р. 'trou*:2 tró Mo 37; Ne 63 (q. 1233). 
Q? 1. *poté, -іа2*... ('-eau'): pòtè D [46 

(q. 1233)], 64; H 27 (ou -ca ‘trou assez pro- 
fond plein d'eau"), [/28, 46 (9. 1233), 67]; L 4, 
7, 35 (q. 1233 «petit trou oü l'eau stagne»), 43, 
[45], 106, 113, 116 (petite mare); [Ve 42; My 1; 

Ma 9, 12, 19, 35, 36]; B 24 (eau stagnante; peut 
être grand), [28]; Ne 26 (mare) | -ë [D 34]; 
Ve 35, [44, 47]; My 2; [Ма 3, 20; В 2, 73, 6], 
7, 11, 22 (q. 1233), 27, [30] | -è Ve 8, [24] | -e 
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Carte partielle reprenant des réponses 

dont le sens est plutôt ‘flaque’ que “mare” 

‘flo 

Лоу 

*basse 
AINOTIVA VT SG HNOLLSINONTT SV'ILV 

*bassin *dache 

*basséne 

*flacár ‘fosse 

“flaké “fossé 

"Лакі "Zossen 

*glóye 

A "flache, -tche, 

A 

*bowe... A 

A *bayó 
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Ve 32 (q. 1233), [34] | -ë [L 19; Ma 35, 36, 51; 
B 21], 33; [Ne 4, 14], 16 | -é Ne [15], 76 | -tya 
[Ch 33]; Ni 6, 9, [17, 19, 20], 28, [85], 98 
(petite *basse); [Ph 61; D 15, 25, 36], 38 (toute 
petite mare), 40 (q. 1233), [72, 81, 84; H 38] | 
-t'ya [Ch 72 (q. 1233)] | -ča H 27 (ou -tê), 
[739] || 2. *potéle, -ale25 ("-elle'; flaque): potel 
Ne 31 (q. 1233 petite fl. d'eau) | -al Ve 34, 44 
(petite fl) || 3. *potèt?* (et: flaque): pòtè 
Ne 39, 47, 49 (q. 1233 = «petit bourbier»), 50, 
60, 63 (q. 1233) | -e Ne 44 (id). 

R. "plat (d'eau)? (m.): plà A 12 (A. Вок.) | 
pla d уб To 39 (mare) | -- d à [A 2 (plus petit 
que flak)] | -- d ë [To 13]. 

5. *lokëte2 (f.): lòkèt Vi “36, [47 (petite fla- 

que)]. 
Т. «abreuvoir». 1. *bóme:? bêm Ni 1 || 2. 

+wé:% wé, -é Mo 1 (-é; ?), 79 CA); S 36 (étang), 
37 (étang-abreuvoir; t. dit rare à la q. 1233); 
Ch 27-28 (mare), 43 (id.), 72 (abreuvoir); Th 2 
(étang), 5 (mare), 14 (id. et peut-étre étang), 43 
(terme général), 54, 62, ^77; Ni 107; Na 59 
(fosse oü on reçoit les eaux de pluie), 109 (syno- 
nyme de *раѕѕе), 112; Ph 6 («il n'y en a pas ici; 
on parle de celui de Lomzée»), 33 (étang); D 38 
(id.), 73 (id., rare); Ne 44 (mare, étang) | we 
Th 46 (sans écoulement), 64, 73 || 3. "abreu- 
voir'?! No 2 (étang); To 7 (mare que traver- 
saient les chevaux pour se rafraîchir), 28 (servant 
d'abreuvoir, abuvrál-0,), 48, ‘71 (abuvrwà / 
-vwà), 73 (abreuvoir; abevrac / abuvrdi); А 28 
(abuvrwó / -r;wa), 44, 50 (abuvwó / -uwó), “52 
(mare de prairie; abruvwó / abuvrwó), 55 
(abuvwa / -vrwa), 60 (abuvwó / -uvrwó); Мо 17; 
Ne 14, 15, 39, 63 (q. 1233, 'mare servant 
d'abreuvoir'; abatvrd / -&) || 37. "abreuviere?! 
(f.): abèvrir Ma 24 («il y a une source»). 

U. 'étang*:? stá A 7 || ега To 58 Cà); A 1, 
“10, 52, 55, 60; Mo 1-23, 42, 64; S 6, 10, 19, 
29, 37; Ch 16-27, 33, 61, 63, 764, 72; Th 5, 24- 
29, 46 (avec écoulement, par opposition à we), 
53, 54, 64, 72; Ni 1, 19, 20, 33, 38, 45-80, 90; 
Na 1-19, 22, 23, 44, 59-79, 99, 107-135; 
Ph 16-81; Ar 1; D 7, 25, 30, 36, 68, 94, 101, 
113, 123, 136; W 1,78, 10, 21, 35, 736, 739; 
Н 1, 27, 37, 46; L 1, 101, 106, 114; Ve 26,31, 
38, 42; Ma 9, 42, 46, 53; B 6, 22-24, 28-33; 
Ne 4, 11, 16, 723, 24-39, 47-76; Vi 2, 6, 18, 
‘36, 37, 43-47 | -à. Vi 16 | -à W 66 | -àr Vi 8, 
13, 38 | -à, A 12, 44; Ve 1 | -à^y W 63 | -ay 

Mo 44; Vi 22, 27 | eta To 24 | é, é- No 1; To 2, 
13 (é-), 27, 28, 48 (Č), 73, 78, 94; Mo 79 | a- 
To ^71 | ère"ñ Mo 37 (enq. Ch. G. 

V. "уіуіег" 2? *yévi, -i...: vévi Ni 20, 39, 85, 
90, 112; Na 1, 49-84, 101, 107 (Ii gra ~, lieu- 
dit), 109-129, 135; D 7-36, 40-84, 96, 101, 
113; W 3, "56, 59: H 2, 8, 38, 39, “42, 46-69; 
L 61, 85, 106-114; Ve 31, 37 (petite mare de la 
fagne), 38, 39 (mare dans la fagne), 40-47; 
My; Ma; B 2, "3, 6, 9-30; Ne 4, 9, 14, 23, 26 
| -iy Ni 20 (Ard.) | - Na 22, 23; D 38 | -i Ni 2, 
^5, 6, 9, 11, 17, 19, 26, 28, 45, 80, 93, 98; 
Na 6, 19, 20, 30; D 94; H 1,37 || *vivi...: vivi 
To 2; A 7; Mo 17, 79; S 29; Ch 16, 26, 61, 63, 
^64; Th 24, 53, 54; Ni 1, 72; Na 130; Ph 6, 53 
(ó ~, 1.d.), 54; Ar 1; D 123-136; W 1, 30, 66; 
H 21, 27; L 1 (ou vu-), 4-29, "32, 39, 43, 66, 
87-101, 116; Ve 1, 6, 26, 34, 35; B4, 5, 7, 33; 
Ne 16 (arch.), 24 (= ruisseau [?]), 43, 69; Vi 6- 
13 | - S 1,19, 36; Ch 72; Th 72, 62, 72; Ne 31 
| -é To 13 | -i To 27, 37; S 13; Ch 4, 43; Th 64; 
Ni 36; Ph 45, 79; W 21, 63; H 28; L 2 (?); 
Ve 8, 24, 32; Ne 11; Vi 25, 37 | -iy W 13 | 
«vivier» To 99; A 55, 60 | vivye To 48 | vivyè 
Ne 39 (en toponymie), 47, 49 (1.d. ó pti -), 63, 
76 | -ye А ‘52 | -ї, To 94; A 12 | -ї, To 43; A2 
|| *vivi...: vivi Ph 16, 33; Ar 2; D 110, 120 (q. 
1369; -i q. 1329); Ne 20; Vi 16 | -vé To 78 || 
*vuvi, *bu-: vuv? W “8, 10, 35, 36, 39; L 1 
(ou vi-), 45 (ou, plus souvent bu-, parce que 

"les bétes' tî buvét y boivent). 
V. 'viv-ereau' 34 *vévré: vevr£ H 49 | vivró 

(finale française) A 60 (petit vivier). 

! Par exemple, W 30 flò, donné pour ‘таге’ 
à la q. 1329, est traduit ‘étang’ à la q. 1369; à 
la q. 68, on traduit de méme ‘étang’ L 35 flò, 
D 30 vèvi, etc. — Il n'y a pas partout d'étangs 
ni de viviers, mais ces types lexicaux peuvent, 
oü ces réalités sont inexistantes, s'appliquer à 
des mares, à des abreuvoirs à bestiaux... 

^ Ajouter, au sens *mare de purin', fló L 2; 
-ó To 27 (ALW 9, 91a); — 'abreuvoir', flò 
H “42; L 66; -òy Ni 28; -óy Ni 63 (ALW 9, 
94b). D'après lex.: То 6 (BOURG.) *fló ‘ruis- 
seau, petite piéce d'eau, liquide qui entoure le 
fumier’, To 7 (Maes) id. 'mare..., fossé’: 

Ni “67 *floy *mare'... — Mention toponymique: 
Ma 9 sò І flo; d'autres mentions toponymiques 
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(du simple et de dérivés) sont signalées dans 
BTD 35, 84-5 par J. HERBILLON, qui fait le 
point sur l'étymologie (FEW 3, 639 *FLOT-, 

aujourd'hui 15/2, 149-150), rectifiant notam- 

ment l'interprétation fautive du brabançon 
flòy, qui n'est pas un dérivé, mais le corres- 
pondant de l'ancien wallon floxhe, dont le -h 
s'est transformé en y (REM., Л?, 313), au lieu 
de s'amuir comme il a fait en liégeois. 

3 Entre crochets, sens ‘flaque’, parfois noté à 
la q. 1233; on ne doit pas accorder trop d'im- 
portance à ces distinctions, le terme pouvant 
probablement souvent s'appliquer aussi à une 
petite mare. Ainsi, à Ph 45, Ne 11, 24: ‘flaque’ 
ou ‘таге’. — Les dictionnaires indiquent un des 
deux sens ou les deux: ‘mare’ DL (petite ~); 

BAL 215; BALLE; HOSTIN (petite ~); FRANCARD 

(m. d'eau boueuse) — ‘mare’ et ‘flaque’ 

CARL, LÉON. 51 et 653); — ‘flaque’ REM., 
Gloss.; GAZ., Parler (*b. d'éwe, grande flaque 
d'eau de pluie)... — Le terme *basse apparaît à 
plusieurs autres q. (on ne signale ici que les 
points manquant à cette not.) ‘abreuvoir’ 
(АТАУ 9, 94b) Ni 25; Na 101; H “42; — “mare 
de purin? (ALW 9, 91a) Na 49; Ph “11, 81; 

L 113; Ve 40, 42; Ma 4, 29, 40; B 2, /3, 7, 11, 
^14 — ‘ornière’ (q. 1534) Н 27; — 'bourbier' (q. 
1233; ici, not. 24) Na 49; W. 66; Ne 20. Dans 
ce dernier sens, dérivé en '-iére' *bassíre à D 
^141 et Ne 51; comparer CARL.? *bassére 'val- 
lon humide”; not. 6, n. 7. — FEW 1, 272b *BAs- 
SIARE. 

4 Déterminant à Ni 6, “9, 26, 61, 107; Na 22, 
23; Ph 69; D 132; H 27; ce qui entraîne l'assi- 
milation baz d’ 'eau'. 

? Probléme de classement: ces deux termes, 
qu'on peut étre tenté d'expliquer comme des 
dérivés du substantif *basse (B), sont analysés 
"bassin, -ine' par ALW 9, 95a, et, en effet, la 
glose ‘auge en pierre ou en tôle’ de *bassine à 
Ne 11 pousse à cette interprétation. HAUST 
aussi, dans le DL, considère que *basséne 

*fondriére, trou bourbeux, ravin...' est un sens 
dérivé de ‘bassine’, mais Wartburg y voit une 
substantivation de l'adjectif 'bassine', dérivé 
de *bas (FEW 1, 275a BASSUS). 

° Comparer *glôye de purin Vi 2 (ALW 9, 
91a et n. 15). À Vi ^5 (Mass.), «*glóye, mare de 
purin...; flaque d'eau sale: "0 inmot pataudjí 
das lès ~s, ‘il aimait patauger dans les mares’ 

[remarquer la traduction]». - FEW 21, 27a; 

BALD., Etym., 114 (peut-être afrq. *KLOBO FEW 
16, 334b). Proposition peu convaincante du 
point de vue sémantique. Comp. afrcomt. goille 
‘mare’ FEW 16, 99b afrq. *GULLJA? 

7 Compléments: ALW 9, 94b; Corp. *bówe 
‘abreuvoir’. — En toponymie, cf. notamment 
Ch. DE Vos, Top. de Limal [Ni 42], 78. 

* À compléter par ALW 9, 94a et 299, 4? 
(drain). Ajouter, d'après CARL, *bayó (Ch 33, 
“64; Th “34, Ph ^3) ‘étang, таге”; (Ch ‘68, 72; 

Ph 722) ‘trou de carrière ou de minière aban- 

donnée et remplie d’eau”; DL *bayá 2. 
? Cf. ALW 9, 91а *dache de purin Vi “12, 13. 

— Ajouter Ni 39 dasó, dérivé en ‘-ard', ‘flaque’. 
— Mentions livresques: *dache ‘mare’ CARL?, 

BAL, BALLE, “mare, flaque, margouillis', DASN.; 

‘flaque’ Vi “19, BSW 37, 320. FEW 21, 27. m 
10 "flaque d'eau! No 3; То 73; A 1, 2; 

Mo 20, 42, 44, 64, 79; S 36, 37; Th 72. À la 
q. 1233, flas de Ch 4 est glosé ‘grande flaque 
d'eau et de boue’; à la q. 1234 («fondrière»), 

flas Th 62. — Cf. DEPR.-NoP. "flache ou -tche 
‘flaque’; BALLE *flache ‘bourbier, flaque’ (гуе 
dèl ~, lieu-dit de Ph 45); — Mass *flatchét, m., 
‘petite flaque’ ('-et'); Cop». *flatche, f., -a, -au, 
m., ‘flaque’. 

iL Ajouter Th 24 (BAL 270) *wache ‘mare’. 
FEW 17, 541b *WASKÓN. 

12. Diminutif de *pape, à ajouter FEW 7, 584 
PAPPARE. 

3 Dans une partie du domaine liégeois, 
“mêri, f., est une forme de "marnière' (DEL: 
Glons, Charneux; FEW 6/1, 331a MARGÍLA), 
mais la forme pic. est plutôt un dérivé ('-iere") 
de ‘mare’, à ajouter FEW 16, 533 MARR. 

14 Pour les réponses suivantes, cf. not. 24 
BOURBIER, MARAIS: marè Ni 112; -e Ph 81; -a 

Ma 43 (mare naturelle); — maras Ve 31 

(genre?); -aš (f) A 37 (au bord d'un cours 

d'eau); S 19, 29; Na 109. 

15 Cf. not. 24, Q 1. FEW 15/1, 301b, 
mnéerl. BROEC. 

16 À Na 135, 'un' lak est un endroit cultivé 
où l'eau séjourne plus longtemps qu ailleurs (q. 
1233); à Ph 53, 'une' lak, un endroit humide, oü 

poussent parfois des joncs (q. 1234); à To 2, 
'une' lak [= ?], v. not. 50 RIGOLE, n. 26. 

17 Type général, comparer not. 49 FOSSÉ; v. 

aussi 'fosse' de purin, ALW 9, 90b. 
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18 Type habituel pour ‘mare’ au pays de 
Herve (cf. ALW 9,94b). Aux points en italique, 
le type n'a pas été noté pour ‘fossé’ (not. 49). 

1% Lieu-dit ó fòsé mótan, nom d'une ferme: 
il y avait là une fosse artificielle appelée Ф/ 
fòsé. 

20 Cf. afr. fossoi ‘fossé’ (FEW 3, 739a 
FOSSA). — À Ve 32, un petit fòsé est un buñu; 
sur ce type, cf. REMACLE, DW 14, 43-56. 

21 Cf. not. 16 GOUFFRE; ALW 9, 91a, 94b. 
22 Cf. not. 25 FONDRIERE; ALW 9, 91a... 
23 Dérivé de “pote, f. (DL), noté à L 35 

(‘petit trou en terre’, q. 1233). — Les distinc- 
tions ‘mare’, ‘flaque’ sont à prendre avec 
sue de prudence. 

24 p. "Teau? Ni 19; D 46; L 45; B 24; 
Ne 14, 15,26, 76; comparer p. de purin, ALW 9, 
91а, potë ‘purin’ (id., 305b). — À Th 25, pot y6, 
pl. 'trous qu'on fait le long d'un sentier, à 
quelques métres de distance, pour qu'on n'aille 
pas piétiner les terres cultivées’. — Cf. 
DL, Wis., *poté ‘flaque’; Scius ‘id.’ ou ‘petite 
mare qui croupit'; ‘potia Th 24 (BAL) ‘trou, 
flaque d'eau, nid de poule'; Ni 26 et 80 (Mas- 
SAUX) ‘petite flache’ (*lés grands potias, 
synon. ‘dès basses); Na 84 (MELIN) ‘mare’; 
D 25 (HOSTIN) ‘flaque, petite mare d'eau crou- 
pissante'; Ph 45 (BALLE) ‘nid de poule (creux 
dans un chemin); Ni 1 (CopP., syn. *pote) 
‘petite cavité dans le sol’; etc. FEW 16, 647b 
POT. 

25 À Ve 34, on répond aussi *potale à la 
q. 1234, en précisant «trou ordinairement avec 
eau sur la route; nid de poule dans un chemin; 
fontaine». À Ve 32, *potale ‘eau retenue par 
une poutre’ (ALW 9, 94b). À B 6, *potale 'fon- 
driére' (q. 1234). 

26 DASN. *potet ‘petit amas d'eau bour- 
beuse'. FEW 16, 647a POT. 

27 À To 48, ë plô ‘ornière remplie d’eau’ 
(q. 1233); à To 99, du рій ‘de la boue’ (q. 1182). 
— À To 7 (Maes), ‘plat d'ô ‘flaque’. — Cf. FEW 
9, 49b PLATTUS: afr. plat m. ‘petit étang’ (Lille, 
1285). 

?* Ces deux mentions sont citées dans ALW 
9, 90a pour ‘fosse de purin’ et, 305a, "de la? 
*lokéte “du purin’ Vi 734. 

? Cf. ALW 9, 94b (méme unique mention). 
30 Littéralement ‘gué’; à compléter par ALW 9, 

94b. 

` 
3 Toutes les mentions figurent à la not. 

ABREUVOIR, ALW 9, not. 39, 92-3; seules les 
variantes sont indiquées dans le tableau, sui- 
vies, aprés une barre, de la forme d'ALW 9. 

? Forme généralement empruntée au fr., 
comme le montre le traitement de groupe 
consonantique st-. — Le terme ne peut dési- 
gner qu'une mare là oü on dit qu'il n'existe 
pas d'étangs (To 13, 24, 28; A 12); ‘mare’ 
aussi à Th 25, 46; — 'vivier', en revanche, à 
S 6 (ou 'étang'); Ph 33 (età quand il y a du 
poisson); Na 99, et peut-étre To 94 (alimenté 
par un débit d'eau); — 'champ inondé' To 73. 

33 Le type doit désigner une mare là oü on 
dit qu'il n'existe ni viviers ni étangs (To 24, 28; 
А 12); glosé ‘mare’ (ou ‘étang’) à Ne 20; — 
‘étang’ à Ni 39, 98; L 39 (étang avec entrée et 

sortie); Ma 19; — ‘étang’ ou ‘vivier’ à D 110- 
132; Ar 2; L 61; Ma 20, 24; B 21, 23; — 'ruis- 
seau [sic!] à Ne 24. Un ‘vivier' contient des 
poissons (А 752; H 50), mais un 'étang' peut 
aussi en contenir (Th 25; Ph 33); un 'vivier' 
n'a pas nécessairement de poissons (To 48, 94). 
— Proverbe Na 22-23 i й a dé pu етй уёуї ki | 
[lire /?] sék kó stï a ѕёс, non glosé. — Chanson- 
nette (comptine?): Ve 24 a kabay dé sé" lino lè 
mani ki 50" st a Фуд, tò pasà" lu grå" vivi i 
séró" turtó néyi, burddiz è 1 èw lè pti mani, 
'à cheval du saint Léonard, les meuniers qui 
sont à cheval, en passant le grand vivier, ils 
seront tous noyés, patatras, dans l'eau, les 
petits meuniers’. 

34 Dérivé à porter FEW 14, 574a VIVARIUM. 
5 Ajouter S 31 biké, m., glosé ici ‘vivier’, 

dans ALW 9, 94a ‘grande mare, abreuvoir natu- 
rel’; No 1 *él'vaje deu pichons. — On néglige 
quelques réponses désignant plus spécifiquement 
la “mare de purin’ ou le ‘purin’ (cf. ALW 9). 
Cf. encore: ‘fond d’eau”: fô d ёуд To 6; — "petite 
pièce d’eau": рф pit d уд No 3; — 'puisoir*: 
pūžwè Ni 85; — *astantche ‘digue’: astác Th 5; 
Ma 24 (endroit aménagé dans un ruisseau pour 
abreuver le bétail); Ve 42 (digue); *státche L 66; 
cf. ALW 9, 91a et vol. ultérieur; — *tourprí, m. A 
7 (littéralement 'tourbiére'; cf. ALW 5, 56); 
*gotá, m. Ve 37 (q. 1233, synonyme *gofe “mare 
de Їарпе”); cf. REM., Gloss. 

ADD. Flaque. L'EH n'a pas de q. spécifique 
pour cette notion. Cependant, beaucoup de 
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types employés pour “mare” ont aussi, ou par- 
fois seulement, le sens ‘flaque’: cf. tableau et 
notes, pour les types B, D С, H, I, Q, К, S. 

Autres réponses: 
*brigá, m.: brigá В 30 (flaque de pluie). Cf. 

FRANCARD; ALW 9, 303-5 (PURIN). 

*clapa, m.: klapa Vi 43. — Porter à FEW 2, 
733a KLAPP. 

Dictionnaires et lexiques: cf. DFL; — MAES 
*clake (FEW 2, 727a KLAKK-); — Gloss. St- 

Léger *pinaque (FEW 8, 536b *PINNACULUM); 
— XHOFFER, BDW 10, 68 *tampé, m., 'flaque, 

tache étendue sur le pavé’... 

20. FAGNE 

О.С. 1234 «fondrière; — fagne; — s'enfagner». 

Le renom touristique des Hautes-Fagnes 
ardennaises a rendu aujourd'hui le terme fami- 
lier; mais, comme nom commun, le correspon- 

dant de 'fange' n'existe que dans l'est de la 
Wallonie (de Liége à Virton) et dans une partie 
de l'Entre-Sambre-et-Meuse (pays de Fagne et 
Thiérache). ` 

L'enquéte fournit peu de précisions sémanti- 
ques; c'est par d'autres sources (dictionnaires 
et lexiques) qu'on apprend qu'on désigne de la 
sorte un endroit humide dans un pré, un bour- 
bier, un marécage, une lande semée de marais. 

On reproduit ici toutes les mentions rencon- 
trées dans l'Enq., en mettant entre crochets cel- 
les (provenant, en général, de la q. 1233 «bour- 
bier») qui n'ont pas été notées à la q. 1234. 

En annexe sont regroupés quelques dérivés, 
la plupart provenant de la q. 1233 (ici, sans cro- 
chets). Pour le verbe '(s')enfagner', v. not. 21. 

Sur le masculin 'faing' (fa, fé, fwe), attesté 
exclusivement comme toponyme, cf. J. HAUST, 
Bull. Acad. Royale de Langue et Litt. fr. de 
Belg., 1937, pp. 121-154. 

Ф FEW 15/2, 110 FANI. 

*fagne, -è-...:! fañ Th 62-73; Na 109, 127; 

Ph 54-86; Ar; D 25, 64, 68 (dòl =), 73,94, 101, 
[110], 113, [120 (q. 1329, 'endroit humide 

dans les prés')]. 123, [/129 (‘marais’), 132 

(lè ~), 136]; Н “28, 67; L 1, 29, ‘32, 39, 66, 
106-116; Ve 1, 6, 24-41, [42], 44, 47; My; 
Ma 1, 2, 4-51, [53]; B 4-21, 23-28, [30], 33; 
Ne 4-11, [14], 15, [16], 20, 723, 24, [26, 31], 
33 (ou -é-, q. 1329), 39, [43], 47, 49 (ou -è-), 
[57], 60, 65, [69 (de —)]; Vi [2]. 6-13, 27, "36, 
37, 38 | -é- Ne [32], 33 (ou -a-), 49 (ou -а-), 
63, 76; Vi 16, [18], 22, 35 | -e- Ne 44. 

! Exemples anciens: REM., Not. (1683) «la 
waidante fagne» (à páturer), «la soyante fagne» 

(à faucher); TAL. — Ajouter Vi "19 "fegne 
‘fagne, marécage’ (LiÉc., BSW 37, 328). BALLE 
(Ph 45) ne signale le terme que dans l'expres- 
sion *maladífye dés fagnes ‘tétanie de l'herbe", 
et dans le nom de lieu Boussu-en-Fagne. — 
Expression: L 118 fr. «pierre de fagne» 'quartz- 
ке’ (BTD 20, 293). — Mentions toponymiques 
fournies par l'Enquéte: fañ Ch “64 (al —, su lé —); 
H 28 (lé bwè dèl ~); L 85 (lé ~ dêgi, d'Engis, 
endroit asséché depuis longtemps). 

ADD. Dérivés. Substantifs (q. 1233 et 1234): 
1. *fagnis' [-is], m.: fais D 34, 58 (chemin 

plein de boue), 120 (endroit oü il y a des 

*fagnes); H “45 (fondrière), 46, 53 (oà fañ n'a 

pas été noté), 67, 69 (s ё/багё è ~; fañ non 
noté); My 1,4; Ma 20, 24, 42 (6 vré ~); B 4, 5, 
9. 12 (ô vré ~), 15, 21 (endroit trés maréca- 
geux), 30; Ne 43, 57 | -čs Ve 32 (fondrière), 

34. — Cf. DL "fonnte" (L 106) ‘terrain fan- 
geux; My | ‘fange, bourbe, marécage’ 
(Scrus); Ve 40 ‘terrain mou dans la fagne, plus 
petit et moins dangereux que le *fagnou, [qui] 
est plus profond et plus étendu' (BSW 44, 
506); Ворү, Agric. «fagnisse, endroit maréca- 
geux de petite étendue»; REM., DSr [Ve 38], 
mention de 1694; ... FEW 15/2, 110b FANI. 

2. *fagnoü, -ou [-euil], m.: fañ Ve 37 
(endroit humide, mais non mouvant), 39, 40 

(synonyme de *bourboá, not. 24 BOURBIER, 
MARAIS; cf. ci-dessus *fagnis), 41; B 2-3 
(humide, mais visible, non dangereux; compa- 
rer *bourboü, not. 24) | -u Ve 32 (en fagne; 
comparer fañës), 34 (en fagne). — Dérivé 
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fréquent en toponymie: H 50 (BTD 15, 40); 
Ve 37 (BTD 51, 79), 38 (BTD 47, 126), 42 
(BTD 49, 102)... 

3. ‘fagneroû [-er-euil], m.: farai B 4 (fon- 
driére). 

4. (en toponymie, seulement) *fagnoâle, 
-eule [-euille], f: fanal Ve 47 (òzè ‘aux’ ~); 
Ma 12 (al ~) | -œl Vi “48 (la ~). 

D'autres dérivés sont attestés dans la topo- 
nymie: ‘-ette', '-el-et', '-el-ot', '-eau'... 

= 5. *fagnárd: fanar Th 62 (habitant de la 
*fagne). Comparer Wis. *fagnárd ‘habitant ou 
habitué de la Fagne'. Ajouter à FEW 15/2, 
110b FANI. 

Adjectifs (q. 1233): 
1. *fagnis": fais Ne 15 (sa ё ~). — Compa- 

rer I 1. Cf. Scius id. ‘fangeux, boueux’. 
2. *fagneüs: fañë Vi 2 (s è ~). 
3. *fagnant: faña Ne 51 (il ï fwë ~). 

! Ajouter ces dérivés adjectivaux à FEW 
15/2, 1106 FANI. V. encore adjectifs substanti- 
vés 'fagnard' “sorte de pinson' (ALW 8, 132a), 
*fagneréce ‘litorne’ (ALW 8, 160b, n. 27). 

21. (S')ENFAGNER 

О.С. 1234 «fondrière; — fagne; — s'enfagner >, complétée par 
Q.G. 1233 «bourbier; — s'embourber...» et 2074 «le char est embourbé». 

Les réponses pour 's'enfagner' sont parallèles 
à celles pour 's'embourber' (not. 26 EMBOURBÉ) 
et, en partie, à celles pour ‘s'empêtrer’ (ALW 9, 
not. 99). On ne retient ici que le type oriental 

'(s')enfagner', dont l'aire est nettement plus 
réduite que celle de 'fagne' (not. 20). 

Le tableau se fonde sur la q. 1234, mais 
intégre quelques réponses notées seulement à 
la q. 1233; toutes les mentions au part. passé 
de la q. 2074 sont reproduites en annexe. 

1. *éfagni, -i, -ег...: èfañī Ve 1 (part. passé: 
$ a ~); Ma 4 | -i Ve 34, 37, 38 (q. 1233: -ï), 39; 
Ma 4,9 | -é, -é D 64 (part. passé: š a ~); My 2-4, 
6 (ou s ~); Ma 19, 20 | -è Ма 35, 39, [43 (6 z a 
-)] || *afagnî...:! afa&i Ma 12 | - Ne 65 | -i 
D 36 (g ё ~); Ve 32; B 23 (q. 1233; s ~ 
q. 1234); Vi 8 | -é B 24 (ou s ~); Ne 9, 33 
(mais s aféfié q. 1233)? 

2. *s'éfagni: s èfani H 67; L 1, 106-116; 
Ve 35; My 13 B 4, 5, 7 | -7 D 101 (q. 1233: -i) 
| -i H 27; Ve 31, 40, 41, 42; B9, 11, 15 | -é, -é 
Ve 40 (Franchev.), 44, 47; My 6 (ou sans pro- 
nom); Ma 40 (part. passé: i s а ~), 42; B 2, 3, 
6, 12 | -e Ma 1 (not. J. Renson) | -è Ma 36, 46, 
^48 || *s'afagni...:! s afañi D 123, 129; Ne 43, 
51, 57, 69; Vi 6| - D 136; Ne 51 | -i D 94, 
110; B 16 (q. 1233: -ï), 17, 22 (li ¿ar s ё ~), 
23, 27; Ne 4, [20 (lu ¿ór s è -)]; Vi 13, 25 (Iu 
¿é s è ~), 27, "36, 37, 38, 46, 47 | -é, -é Ma 53 

(li éär s a ~); Ne 11, 23, 24,31 | -è Ma ‘50, 51; 
B 21, 24 (ou sans pronom; q. 1233: i s a ~), 28- 
33; Ne 14, 15, 16, 26 (èl ¿ór s è ~), 39, 47, 60 || 
*s'afegníi...: s afèni Ne 44 (q. 1233: -ï; là сёг s 
e afèni) | -i Vi 22,35 | -é, -é Ne 32; Vi 18 (lu сё 
s ë =, le char s'est ~) | -è Ne 33 (q. 1233, mais 
afañè q. 1234), 49 (q. 1233: il a sté ~), 63, 76. 

! Dans le sud, le préfixe a- peut être "а-' ou 
"en-' (cf. ENGRAISSER, ENSEMBLE, ALW 1, с. 33, 

34), mais en des points septentrionaux comme 
Ve 32; Ma 12, ce ne peut être que "а-'. 

? Ajouter Vi ^5 (Mass.) *fagní ou plus sou- 
vent *ајарпї ‘enfoncer dans le marais, dans 
la boue’, Vi 19 (LiÉc., BSW 54, 245) *afe- 
gni 'enfoncer dans la fagne', Vi "34 (Gloss. 
S'-Léger) affagni 'embourber'. 

3 À My 1, une forme non pronominale est 
notée par VILL. («efagni s'embourber...») et 
SCIUS efagní (également subst. -èdje). Pour My 
6, BASTIN (BSW 50/2, 562) signale le syn. 
*ésse sétâtché [v. not. 26 EMBOURBÉ, t. 23], 
«avec cette différence: *ós èst stâtché avâ lès 
vôyes, ôs éfagne pus vite avâ lès tchamps». 

ADD. Part. passé (à la q. 2074, principale- 
ment).! 

*èfagnî, -i, -é, -é: éfañi L 113; My 1; Ma 4 
(«enlisé»); B 4, 7 | -i D 101; Ve 34-42; Ma 9; 
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B 9, 11, 15 | -é Ve 44, 47; My 2-6; Ma 24; B 2, 

‘3, 6, 12 | -è Ma 39 (g ё ~ gusk ô was, 
‘jusqu'aux esses’; infin. -è), 43 || “èfougnè: 
éfaifié Ma 1 (forme altérée sous l'influence de 
*fougné ‘fouiller’ ,..).? 

*afagni, -i, -é, -è: afañr D 132; Vi 6 | + 
Ne 43, 57, 65; Vi 2 | -i D 113-123; Ve 32; 
B 16, 22, 27; Ne 4, 20, 57,69; Vi 8, 13, 25, 27, 
47 | i D 10 | -é Ma 53 (d); Ne 11, 24, 31 | 
-é Ma 51; B 21, 24, 33; Ne 14-16, 26, 39, 47 || 

*afegni, -i, -è: afèñī Ne 44 | -i Vi 35 | -è Ne 49, 
63, 76. 

! Menues var. de la finale par rapport à 
l'inf. (f. entre parenthèses): -i (-D D 110; -ï (-D 
Ne 43; -i (-1) Ne 57, 69. 

2 En outre, Vi 16 i s è stu afuñi dé | femi 
‘il a piqué une tête dans le fumier”. 

22. BOUE (carte 10) 

О.С. 1182 «de la boue...», complétée par О.С. 1233 «bourbier...», 
1801 «patauger (dans la boue)», 2074 «le char est embourbé». 

On a joint au tableau de BOUE, entre crochets 

(sauf pour N 2, dont la plupart des formes vien- 
nent de la q. 1233), non seulement les réponses 
ayant ce sens fournies à la not. BOURBIER, mais 
encore les dérivés, souvent en '-is', fournis à 
l'une ou l'autre de ces deux questions, mais 
dont le sens est, en général, plutôt ‘bourbier’ 
que ‘boue’. Les deux notices doivent donc se 
consulter en paralléle. 

Si on néglige, comme on l'a fait sur la carte, 

des termes peu répandus, expressifs, ou de 
sens plus particulier (‘boue liquide, vase’), la 
répartition des noms de la boue en B.R. est 
assez simple: *broü(s) (А 1) est le type domi- 
nant en wallon et est attesté jusqu'au bout de 
la zone picarde belge; en liégeois, oÀ il survit 
parfois dans une expression figée, il a été sup- 
planté par des dérivés (principalement *broült, 
*bró-, A 7) ou par *briyak (C); dans la moitié 
occidentale du domaine, il est concurrencé et 
souvent évincé par *bérdouye(s) (F); en revan- 
che, il est inexistant en bastognard et en ches- 
trolais-gaumais, oü règnent respectivement 
*bóse(s) (D) et *boule(s) (E). 

Al 1. *broü(s), -ou(s)...? m. ou f., souvent 
pl.:? brai Ch 61, 63 (q. 1801), “64; Th 24, ^32 
(dèl ~), 43-62; Ni 1,45, 61; Na 1, 44, 49, 69- 
99, 107-129, 135; Ph 6-16, 37-53, 61, 86; Ar 1; 
D 7, 38, 40, 64, 68, 73, 81 (ou -@), 84, “85, 94, 
96, 113; W 3, '45; L 87 (seulement dans une 
expression figée; t. courant: brali), 113 (q. 1801); 
Ve 1, 15, 31, 32 (ou -9), 34; My 3,6 (boue de 
fumier; comp. fossé); Ma 12-20, 29, 39; [B 21] 

Ia Ni 20 (Ard.); Ve 26 (q. 1801) | -& D 81 
(ou -4й) | -44 S 1 (q. 1233; mais -й, q. 1182), 
[29, 36]; Ch 28, 33, 72; [Th 2]; Ni 26, 112; 

D 36; Ma 24 | - Ch 43; Th 64, 72, 77, 82; 
Ni 2, ^5, 6-20, 28, 39, “62 (q. 2074), 80-107; 

Na 6-30, 59, 130; Ph 33, 54, 69, 81 (dèl ~, 
mais lê brai, q. 1801, lè bró, q. 2074); W 72 (q. 
2074), 21, 59, 63; H 37; Ve 8, 24, 32 (ou -di) || 
*bró(s): bró Na 101; D 15-34, 46, 58, 72, 101, 
^103; H 38, /39 (q. 1801), ‘45, 46, 49 (q. 
1801), 50-67, 69; L 43 (q. 1801), 116; Ve 47 
(waclé òzè ~, patauger dans la boue); Ma 1-9, 

^34, 35, 36, 40, 43, 46, “48, 51; Ne 4, ‘5,9 || 
*brü(s)...: bri Mo 44; S 13, 19, 31, 36, 37 
(9. 1801)* | -i( Mo 9 | -#, S 1 (mais -4í q. 1233) 
| -йи Ph 795 | -à, Ni 33 (mais -,ë q. 1801) | 
-uœ Ni 36 || *breu(s)..: br& To 27, 37 
(q. 1801) | -œ То 13 (mais -@ q. 2074; -@/ë 
q. 1801) | -è To 28 (var. -&/£ q. 612) | -&, To 24 
[ou A 47] || *bri,eus: pri, Ni 72 (-à q. 1233). 

2. *browe, -ó-, Ё.:6 brów Ph 84; D 110, 120 | 
-ó- Ar 2 (dé ~, pl; -@- q. 1801 || *bráye, -à-: 
bray To 6 (mais -ày q. 1233). 

3. *browis, *brouwis', m.:! brówi Mo 64 
(dé ~) | bruwis Ve 8 (ké -! , mais -his q. 1801). 

4. *brouwét..., m. sg: bruwè To 39 | -é 
To 73, 94, 99 (t. fr.) | bræwe To 43 | bre 
To 48 (variante br,è q. 1233, braié q. 1801) | 
«breuwé» А 12 (q. 1801) | bréwé A 718. 

5. *brouwadje, -yadje, m.:8 bramac L 35 
(q. 1233 «bourbier») | bruač L 45 | bruyaë 
L 14 (q. 1801 placté ё ~, mais briyac q. 1233). 

6. *brólis'..., m.:? brólis Ma [39], “48 (dò ~), 
[750], 51 (ó ~); B 21 (à Roumont: ó ~) | br&- 
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Na [109 (?)]; [H 38]; Ne 4 (q. 1233; -lyis q. 
1182) || *broülis, -6-:'? brūli W 35, 736, 63; 
Н 8-27, 28, 42; Ve 24 (ké ^! , plus liquide que 
brai) | bru- [Na 59] | brāli H 2 (mais -i q. 
1233) | brü- H 38 | bróli H 1 (mais -i q. 1223), 
39; Ve 8, 32. 

7. *broüli, -ó-? m., parfois pl:! brali 
[Na 84, 109 (ou -ó-)]; W 1, /8, 10, 13, 30, 739, 
‘42, 66; H 37 (mais -i q. 1223); L 1-14, 35, 45, 
61, 85, 87, 101, 113; Ve 1 (t. rural), 31, 41; 
My 1; B 2 (ou -6-), /3, 4 | -ó- [Na 109 (ou -&-)]; 
D 25, 64; H ‘45, 46-50, 67-69; L 19, 29, 732, 
39, 43, 66, 94, 106, 114, 116; Ve 6, 26, 
34-40, 42, 44, 47; [My 3, 6]; Ma [2], 3-24, ^34, 
35-39, [46], “48, 750; B 2 (ou -4i-), 6 (lè ~, 
q. 1801); [Ne 9] | bőriī [Ma 1]. 

B. 1. *bréke, -ó-..., f.:!? brét Mo 41 (G. 
Del.) | brwèk To 771 | brók Ne 11,20 || 2. *bró- 
ks"... m.: brókis Ne 11 | -@- D 94 | brácis 
Na 109, 

C. *briyak, *brou-, m.:? briyak H [49], 67; 
L 4, [7 (b. de fossé, plus concentré que le 
braili, de route)], 19, 29, 43 (ou bra), 66 (in 
уду д ~), 101; Ve 8, 31 (q. 1801), 32, 34, 38, 
39, 41, 44, 47 (waclè ózé ~); My 1; Ma 9 (ó 
famë ~; si n è k ô ~), 20; В 5-7,9 (ô famé ~) 
| bruyak L 43 (ou bri-); Ve 1 (flacté dve lè —). 

D. 1. *bóse(s), -oü-, *bóje(s), f:!* bős 
Ма 40 (lè ~ q. 1801), 42, 43, 50, 51, 53; B 6, 
9, 710 (à Rettigny), 11 (mais brós q. 1801), 12, 
^14, 15, 16, 717, 21-27, 30, 33 | -ü- B 28; 
Ne 26, 750 | póš Ne 14-16, 23, 24, 31, 32 || 2. 
*bójis', *bró-, m.: bózis Ne 14 (ou bró-), 15, 
23-24 ('un' ~), 31 (ké ~ /) | -šis [Ne 16, 32] | 
brózis'? Ne [4, 5], 14 (ou bó-). 

E. 1. *boule(s), Cp bai] D 123, “129, 132, 
136, 7138 (q. 1801); Ne 39 (q. 1801), 43-49, 
^50, 51-63, ^64, 76; Vi 2-47 || 2. *boulis', m.: 
bulis Ne [39, 43 (sur chemin), 44-49, 764 || 3. 
*boulisse, f.: bulis Ne 60 (d la ~). 

Е. *bérdouye(s), -oü-, -oule(s), f.:7 bérdaty 
А '10; Mo 1, 20 (mais bær-), 41-79; S 19-37; 
Ch 4-28, 43, 63; Th 72, 5, 24, 62, 64 (l - 
q. 2074), 73, 777 (lè ~ q. 1801); Ni 1, 26 (lè ~ 
q. 1801), [33]. 38, 72, 90, [98], 107 (plus rare 
que brai); Na 109, 135 (lè — q. 1801, plus sales 
que lè bra); Ph 6 (lé ~ q. 1801), 45, 54 
(q. 2074, plus marécageux que lè bru), 86 (lè 
~ q. 2074); D 36, 84 (q. 1801) | be?r- Th 29 | 
bêr- A 44; Mo 17 | bèrdaiy S 1 (lè ~ q. 1801); 

Ch 33 (boue tirée de l'égout); Th 25 (mais -uy 
q. 1801 et 2074), 54 (mais -uy q. 1801) | -diy 
Mo 23 (mais -uy q. 1801); Ch 61; Th 14 (aussi 
-ay q. 1801), 43 (id), 82 (mais -uy q. 2074) | 
-ду Ni 36 (mais -uy q. 1801) | bérdail To 2 
(mais -ül q. 1801), 13 (rare, q. 1801; mais 
béd4iy q. 1233), 99 (boue liquide); Mo 64 
(q. 1801; -uy aux autres q.) | bé?r- No 1 (mais 
bédal q. 1801) | bèr- To 6 (q. 2074; mais bèr- 
q. 1801) || *bérdrouyes: bérdrayy Mo 37 || 
*bédrouye(s), -oule(s)...: bédraty A 37 (mais 
bé- q. 1801); S 6, 10 | bé-, bè- A 1-7, “20 (avec 
œ élidable: lè bdraty q. 1801), 28, 37 (q. 1801; 
ou bé-), 50 (avec é élidable) | bèdrul To 771; 
A 60 | bæ- То 58 | bê- А 52, 55 || *bédouye(s), 
-oule(s)...: bédary To 28 (q. 1801) | -&y To 13 
(q. 1233; mais bèrdul q. 1801) | bédul To 1, 
27, 39 | bê- To 37 | bě- No 1 (q. 1801; mais 
bë°r- q. 1182) | béddil No 3 (-ul q. 1801); 
То 78 (bé-) | bèdül No 2 (mais -ul q. 1233; 
bërdad q. 1801) | bè- To 7 (mais -ŭl q. 2074, 
-ul q. 1801). 

Е“. *bérdache, *bér-, f.:!8 bérdas Mo 42-44 
(ké =") | bêr- Mo 41 (q. 1801). 

G. 1. *bourbe, f.: barb [Vi 8] || 2. 'bour- 
bier', m.:'? "du b? A 44, 50; ‘un b.' Ch 63; 
Vi 35. 

Н. *fossé(s)..., m.: fòsé Ve 40, 44, 47; 
My 3-6; В 2, 3,6 (lé ~ q. 1801), /8| -7B 4,5, 7. 

I. ‘mortier’, m.:?! mwèrti L 4; Ve 37, 40 (à 
Lod.), 41, 44 | -i Ve 32 | mwarti D 136; My 1, 
2 | -i Ve 40 (à Vill.) | mórti Ne 65, 69 | mòrti „ 

A 12 | morti; To 24 (q. 1801) | mòrtyé [A 60]. 
J. *mólion, т.:22 mólyó L 45 (dé ~ 'beau- 

coup de boue"), 750 | -ò L 61. 
K. *flü(s), m.:? flà S 36 (boue de charbon), 

37 (dé ~ ‘de la boue’, q. 1233); Ch 26 (de ~) | 
-й Th 2 (dé ~). 

L. *floy:?^ flóy Ni 19 (?), 28 (dé ~). 
M. *plà..., m.:24 рій To 99 (du ~) | plè To 771 

(q. 1801). 
N? 1. a. *sanke(s), f.: sak Ni 6, [80 (boue 

entrainée)], 98 (lè — q. 1801; aussi 1233), “102 
(lé — *terres boueuses amenées par les eaux, q. 
687); Na [1 (lé -), 6 (boue entrainée), 19 (ame- 
nées par les pluies), 49], 129 (aprè òn nüléy i 
kür dé — dé lé pré è kò dé lé vóy), 130 (q. 1863 
«gravier» J.R.), [135 (dé -)]; Ph 42 (lè - ‘boue 
mélée de graviers entrainés par les eaux de 
ruissellement aprés une forte pluie', q. 1863); 
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BOUE (carte partielle) 

O *hroüts)... (А D 
D *browe, -ô- 

© *brouwèt 

Ф Cbroüli, -ô- (A 7) 

*bóse(s), *bóje(s)... 

DU *boule(s) 

|. bérdouve(s) et var. (F) 

/ "fossé(s) 

D [30, 36 (dé ~), 40, 64, 68], “85, 94 (vase, 
q. 2074); Ma 4, 9, 20 (vase), “34, ^50, [51]; 
[B 21]; Ne 11 (boue d'étang, ou ká lè ravó 
kairé ‘quand les ravinements coulent’), 24 (id.) 
|| b. *assonke: asok L 7 (di 1 ~, vase) | -0"k L 4 
(id.) || 2. a. *sankis”, *ѕап-..., m.: sákis Ni 98 
(ou Zelt Na ‘20 (boue entraînée); H 67 (s ë 
plé t ~), 68 (dé ~); L 32 (ô =); Ve 41 (terre 
d'alluvion); Ma 9 (q. 1132), 19 (q. 1132, très 

liquide), 20 (q. 1132); B 2 (q. 1132 ‘vase’), 78 
(q. 1132) | sã- L 43 (fondrière; méme réponse 
à la q. 1234), 66 (q. 1801 wayt è ~); Ve 6 (de 
—; glosé *marécages' à la q. 1521), 8 (q. 1801 
triplé è ~): My 1 (dò ~) | sá- H 69; L 19 (de 
~) | sö- D 34; H 27, ‘42, “45, 49, 50 (q. 1234 
«fondrière»), 53; L 87 (ó ~), 116 (dépôt 

d'inondation); Ma 2, 3 (q. 1182 / ew amin dé 
~) | sa"kës Ve 32 (q. 1182), 34 Gd) | sà- W 66; 
H 728 | só- Ni 19; H 21 (dé ~), 27 (id. à la q. 
1182, où on glose 'bourbe profonde, vase’), 38 
(dè ~) | sákés Ni 6 (fond de vivier, ou mélange 
d'herbes, de paille et d'eau, aprés une inonda- 
tion), 17 (aprés une grosse pluie), 28 (id.) | sõ- 

Ni 20 || b. *assonkis": asôkis L 45. 

TOME 6 
CARTE 10 

О. «bouillie». 1. a. *pape(s): рар W 3 
(*des' ~); L 4 (del ~) | b. *papégn, m.: paper 
Мо 37 (q. 1801) || 2. *boléye, f.: boléy Ma 20 | 
bailiy Н 69 (q. 1233).# 

! Sous A, formes que l'on rattache d'ordi- 
naire au germanique *BROD: |. 'brou', m. et f. 
(v. n. 3), souvent pl. (FEW 15/1, 293b, mais 
certaines formes homonymes sont classées 
sous mnéerl. BROEC, 15/1, 301b); 2. 'broue', f.; 

3. 'brou-is', m.; 4. "brouet', m.; 5. 'brouage', 
m.; 6. 'broulis', m.; 7. 'broulier', m. 

? À l'exception de *bró, les formes sont 
souvent parallèles à celles de "boeuf" (ALW 1, 
c. 4: pas de forme *bó). L'ouverture de la 
voyelle se produit aussi dans certains dérivés 
(A 6). Parmi les variantes aux q. 1801 (sans 

indication) et 2074, on retiendra surtout (la 

forme du tableau est entre parenthèses): brai 
(-6) D 25; bru (-6) D 15 (q. 2074); bró (-ü) 

Ph 81 (q. 2074 lè bró, 1182 dèl bru, 1801 
brai), Ma 39. Autres menues variantes: brai 

(-ч) Ch 72; Ma 24; (-u) Th 64; Na 130 
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(q. 2074); Ni 107; Na 130 (q. 2074); Ph 33 
(q. 2074), 54 (et -a1 q. 2074), 81; — brai Ga 
Ма 30; (-&) Th 46; — bru (-4й) Ni 112; (-&) Ni 
61; Na 44, 69; Ph 6, 16, 86 (q. 2074); 
Ve 34; — br& (- D 72. — А L 87, *broü 
(comme *nfve) ne survit que dans le dicton 
météorologique *dèl nfve so dèl broû, c'ést dèl 
djaléye |-éy] divant treûs djoûs; à L 61 ... so dès 
broüs... dèl djaléye divát ût djoûs (q. 1233), 
mentions à ajouter à ALW 3, 169b. — Le terme 
entre dans la composition des substantifs *por- 
che-è-broü, littéralement «saute (patauge) dans 
la boue» W 3 (q. 1801 «enfant sale, ouvrier 
négligent»); *potche-è-broü„ Ni 20 (Ard.; syno- 
nyme *passe-é-b. ‘lourdaud’, q. 1801); — *passe- 
é-brou Ni 19 (ô gró ~, q. 1801), 20 (id.; 
-4i,, Ard.); *passe-é-bró H 1 Clourdaud', q. 1277), 
739 (ô grò ~ 'id.). V. *passe-é-browe L 85 
(n. 6). Comparer Ni 1 *canabrou ‘drôle, homme 
peu recommandable’ (CoPP., avec le verbe 
*caner ‘bouler [= filer], se promener’, et *brou 
(EH *broû). 

? Le type s'emploie d'ordinaire au pluriel, 
ce que confirment les lexiques (LÉON. 574; 
HOSTIN; BALLE, CARL? etc). — Le genre n'est 
pas noté et n'est pas toujours perceptible (dé 
représentant souvent aussi bien 'du' que 'des"). 
Mais le passage au féminin (sous l'influence 
du frangais boue?) de ce type étymologique- 
ment masculin est assuré pour les pts suivants 
(art. dèl, dól...): To 13, 27, 28, 39; Th 732, 64; 
Ni 2 (dél ou de, pl.); Na 109 (id.); Ph 81; L 87; 
Ма “48; Ne 9 (dol ou dé). Féminin aussi: To 7 
*breá ‘vase, boue liquide” (Maes); Ni 1 *brou 
[EH -oû] (CoPP.); ouest-wallon tbroüs [Ch 729, 
^36, “46, 61] (CaRL2) Centre *brâ (DEPR.- 
NoP.). Masculin: *broü(s), DL; BASTIN, Faym.; 
LÉON.; HOSTIN; BALLE... 

^ À S 37, рей ‘boue’ est distinct de Рей 
‘bruit’. 

5 Vu la localisation, cette forme est proba- 
blement plutót une variante de *browe (A 2). 

° Peut-être ajouter ici la variante *bruwe 
Ph 79 (cf. n. 5). Pour To 6, Bounc. donne la 
forme *broye. — Substantif composé, à compa- 
rer à ceux cités à la fin de la n. 2: L 85 ton ví 
passe-é-browe |pazébrów] “un vieux qui se 
salit en marchant’. 

7 Dérivé (-ictU), à ajouter à FEW 15/1, 293b 
*BROD. 

* La forme de L 35 est citée par DL. Les 
formes en -y- ont peut-étre subi l'attraction de 
*briyak, *brou- (C). Forme douteuse: B 7 dè 
braya (?). 

? Le 1 des formes classées sous 6 et 7 avait 
poussé Haust à rattacher la famille au gaul. 
*BROGILOS. Suivant WARLAND, le FEW, Le, 
classe tout sous BROD (y ajouter le dérivé *bró- 
lis ̂ ), sans expliquer la présence du /, dans lequel 
il est difficile de voir un suffixe et qu'il parait 
difficile aussi, en raison de la distance, de justi- 
fier, comme le propose Haust, BTD 16, 333, 
par l'influence du chestrolais *boulis (E 2). 

10 Certaines des formes en -i peuvent être 
des variantes de celles en -i (suffixe -ARIU), 
classées sous 7: comparer ALW 1, c. 13 CHAR- 
PENTIER. Les variantes de H 1 et 37 (-i, -ï) invi- 
tent à la prudence. 

! Variante à la q. 1801: braili (-ó-) L 19, 39, 
94; bró- (-&-) L 101. 

12 Borain *bréke, f. (CAPRON-NISOLLE). 
FEW 15/1, 301b, mnéerl. BROEC. Le chestro- 
lais *bróke (et son dérivé *brókis 7), malgré la 
proximité formelle et sémantique, a probable- 
ment une autre origine que *bréke, essentielle- 
ment picard. Même remarque pour *broütchis 
et le namurois *brótchis  (PIRS. ‘saleté, ordure, 
boue’; LÉON. 51, 118, 574 'bourbier', ‘saletés 
de toutes espèces (vase et boue сотргіѕезѕ)’), 
dérivé d'un verbe "bräicht (LURQUIN, BSW 52, 
118 — dins lés bérdouyes), qu'il est tentant, 
malgré la différence de timbre de la voyelle 
initiale, de rapprocher de *brotchí ‘jaillir’ (DL; 
FEW 1, 544a BROCCUS). 

B Cf. DL, Wis., ViLL., Scius... Aj. Ve 40 
briyak, sg. et pl., plus humide que le bróli (M.- 
Th. Counet). Comparer A 5. Origine inconnue. 
REM., Top. de La Gleize, 2* éd., p. 16, songe à 
rattacher le toponyme *briyeñ à l'afr. brai 
*boue, fange', FEW 1, 489a *BRACU. 

^ Rarement donné au pluriel: Ma 42 (ou 
sg.), 51 (à Franc); B 9 (ou sg), 12 Gd). — 
Pour Hauser. BTD 8, 454 et É. LEcRos, BTD 
42, 335 (qui fournit des mentions toponymi- 
ques), *bóse correspond au fr. bouse et devrait 
être porté à FEW 1, 473b *BOVACEA. Le timbre 
de la voyelle, différent de celui de *bozin, 
*bou- 'crasse sur la téte des petits enfants' 
(ALW 15, 321), que l'on rattache au méme 
étymon, pose pourtant un probléme, de méme 
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x E que le Z des formes chestrolaises *bôje et 
bójis^. — À Vi 35, “don bouzin (synonyme “don 
clapa) ‘boue de dégel sur la route’. Pour 
*clapa, cf. FEW 2, 733a KLAPP. 

15 Le r s'explique par l'influence de *bró(s) 
(A 1). 

16 Sg. ("е la b.'), en général; pluriel (lè) à 
Ne 39 (q. 1801), 750. — Variantes (à la q. 
1233): bal D 136; Ne 44, 49, 750, 51, 60, “64. 
— À classer, ainsi que les dérivés (E 2 et 3), et 
que Vi ‘34 *boulasse, f., synonyme de *boule 
(Gloss. S'-Léger) sous BULLARE, FEW 1, 615a, 
avec Marche-lez-E. *boulant, *bouloá ‘bour- 
bier, sable mouvant’... 

17 Mentions supplémentaires: *bérdouye(s) 
Ch 729, 734, 735, “42 (CARL.2); D 25 (HOSTIN), 
variante bèrdoûye Ph 45 (BALLE; EH -ouye). 
Dérivé: *bérdouyertye, Ni 1 (Сорр.); Th 24 

(BAL 215). — Pour J. Hubschmid, dérivé de 

pré-latin *BARDO (cf. BTD 29, 175 et 34, 311). 

18 Cf. CAPRON-NISOLLE; CARL 2 (Th 24, ^35); 
adjectif *bérdachant ‘boueux’ (*i fét ~) Th 24 

(BAL). — Difficilement séparable de *bérdouye, 
mais Mons *bérdacher ‘patauger’, dont le subs- 
tantif *bérdache paraît tiré, est classé раг 
FEW 1, 541b sous BRITTUS, alors que *bérdouye 

‘boue’ ne figure pas sous le méme étymon 
(1,.542). — Ajouter au dossier: To 7 (MAES), à 

côté de *bérdoule, *bédoule *boue`, *bédar, 
*bédrake, tous deux fém., ‘boue collante’. 

19 La plupart des mentions à la not. 24 
BOURBIER, MARAIS. 

20 А My 6 *do fossé ‘de la boue de chemin’, 
distinct de *broü ‘boue qui se forme *o pére 
(‘dans la cour de la ferme") (BASTIN, BSW 
50/2, 552). FEW 3, 741a. 

?! Mentions à porter à FEW 6/3, 150a 
MORTARIUM. Comparer "mortier' ‘boue de 
charbon’: ALW 5, 52a. 

2 Comparer L 43 *moulió ‘boue de char- 
bon' (ALW 5, 52a). FEW 6/3, 56b MOLLIS. 

23 Comparer le sens ‘boue de charbon' 
(ALW 5, 52a). — Ajouter Th 24 *froüs, m. pl., 
‘vase, boue (de rivière, d'étang)” BAL. — 
Dérivé: *afloutè ‘couvert ou rempli de vase 
(après une inondation)’ Capt (Th 34, Ph ^4). 

24 Cf. not. 19 MARE, ÉTANG, A, R. 
25 HAUST, Étym. 234, rattachait toutes ces for- 

mes au mnéerl. ZONK(E), en supposant, pour la 
plupart d’entre elles, un passage (inhabituel) de 
ô à à. On tend aujourd’hui, après WARLAND, à 

n'attribuer au germanique septentrional que les 
seules formes en ó (cf. aussi le toponyme de 

Melen [L 71] *sôkeü, forme dénasalisée, avec on 

depuis 1324), et à supposer pour celles en 4 un 
emprunt à une variante méridionale (lux. SANK): 

cf. WARL., Gloss. 167; GESCHIERE, Él. néerl. 234; 
FEW 17, 16а. – Sous 1, simple, sous 2, dérivés en 

"-is'; sous b (*assonke, Ze ^), forme préfixée, pro- 
bablement déverbal d'un verbe *assonk? (Haust, 

Lc). — Pour le verbe, cf. not. 26 EMBOURBÉ, 6. Le 

tableau regroupe toutes les mentions, fournies 
à diverses q., même celles (type N 2), ici données 
sans indication d'origine, qui sont surtout fré- 
quentes à la q. 1233 «bourbier». 

26 Mais, à la q. 1182, Ve 8 ké salkis! (M. 
Domken). 

27 Termes imagés. Pour le sens ‘bouillie’, 
cf. ALW 4, not. 158. — Pour O b, comparer 

СОРР. *pap 'réye, f., ‘bourbe’. 
?* Quelques réponses, rares aux q. «boue», ont 

été jointes à BOURBIER (*marasse, *écrolis', *fla- 

tchis”, *watchis ^). — Réponses approximatives (?): 
tahan B 7 (saleté, boue: kin-a. E t'as co vni fé ol 
tchambe!), sens non relevé par FEW 24, 240 
* AFANNARE; — Mo 1 *babagne (q. 1233, au sens 

‘boue liquide très étendue, bourbier’); cf. DELM. 

‘petite flache ou mare; creux rempli d’eau’, 
SIGART ‘amas d’eau trop petit pour mériter le nom 
de flaque’; — My 1 *digâ (dont le sens habituel 
est ‘purin’, mais que Scius glose bien ‘vase, 
bourbe au fond de l'eau"), padè"n (q. 1801 tripé è 
~), que VILL. et Scius notent *poílin (avec -oü- 
long) et glosent 'crotte'; — D 38 *dol man.nésté 
(de la saleté); — H 27 *dél brous'nadje (seul sens 

noté par DL: *broussaille'; v. not. 34 BROUSSAIL- 
LES, B 4 b). — Les sources livresques permet- 
traient d'ajouter encore d'autres termes: *bérnate, 
f. ‘boue gluante’ (CaRL2); *dazin, m., arch. 

‘bourbe, dépôt infect (REM., Gloss.); *marmin, 

m., 1. ‘purin’; 2. ‘bourbe’ (DEPR.-NOP.); *moñtin, 
m., ‘bourbe, crotte au fond des ruisseaux’ 
(ViLL)... Au sens ‘terre d'alluvion' (proche de 
celui de *sankis ^), signalons 'coulin(s)' et 'acou- 

Hn(s)' (FEW 2, 883b et 884a CÔLARE), notés spo- 

radiquement aux q. 687 («éboulement») et 1541 
(«rigole»): kulë Ph 45 (dé ~, q. 1541); — akalé 

To 28, 48 (lez ~), 71; A 12 (dez ~ ó fô du kan), 
28, 37 (d 1 ~ ou dèl акаа); S 6, 10, 13 (dèz ~); 
-ég S 19 (q. 1541). Cf. *acoulin ‘vase’ (PONC.; 
DEPR.-NOP.); comparer *coulin ‘gravier très fin” 
(CARL.?; BALLE). 
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23. BOUEUX 

Q.G. 1182 «de la boue; — un chemin boueux». 

Les adjectifs ont été rarement notés en rai- 
son de la fréquence des réponses de type A. On 
les range sous B ou B” d'après la construction 
(«chemin boueux», B; 'il fait boueux', B^), en 
mettant en téte les dérivés de radicaux relevés 
à BOUE (not. 22). En annexe, quelques répon- 
ses signifiant plutôt ‘souillé de boue’. 

А. 1. 'plein(e) de boue (t. divers): passim 
(rép. trés fréquente)! | 'rempli(e)...' Ch 4; 
Ni 36, 38; Na 23, 44-59, 79; D 30, 40 (ou 
plein"), 68; H 69 | 'chargé...' Na 99 || 2. 'che- 
min (voie) à boue (t. div.)...': a? A 7, ‘20, 50; 
Mo 9, 20; S 6-19, 31, 37; Ch 16; Th 5, 43, 62 | 
г... à la ...' To 1, 39 |". ап...” L 1 (váy à 
brali), 66 (ò briyak) |"... en..." á Ph 69 |"... 
de ...' No 2; To 2; A 12; Ch ‘64; Na 116; Ve 35; 
B 9; Vi ‘36 |"... avec des ...' Ph 6 (dé brai) ° 

B. 'chemin (voie) (qui est)' 1. *d(i)bróléye... 
(f). ("voie") dibrélèy H 68; Ma 1 | -éy D 15 (lè 
убу sô dbr-); Ma 46. — Dér. de *bról-, not. 22, A 
6-7. Comp. ADD. 1. 

2.4 a. *brók'leüs (m.): bróklë Na 20 (avec ?) 
|| b. *brókiante, -iasse (f): brókyât ou -yas 
Ne 11 (èn voy k è —) || c. *dibrótch'liye (f.): 
dibrôëliy Na 20. — Comp. B 1. 

3. *dubriyakéye (Е): dubriyakéy L 43. — 
Dér. de *briyak, not. 22, C. — Comp. ADD. 2. 

4. *bôchis” (m.): bósis Ne 16 (ó ¿më k è ~). 
— Cf. not. 22, D. 

5. a. *bouleuy (m.): bulèy Vi 22 || b. *bou- 
lis: Vi 13. — Dér. en '-eux' (a), '-is' (b) de 
*boule ‘boue’, not. 22, E? 

6. a. *bérdouyeüs (т.): bérdayyé Mo 1 (?); 
Th 25, 43 | bêr- Mo 41 || b. *ébérdouyi (m: 
ébérdaiyi Na 109. — Cf. not. 22, F. 

7. *bouweus:? рау To 73. 
= 8. "létchisse' (f.): /ecis L 85 (in ~ уду). — 

Comp. B 3. 
9, *gléteüs:? о/ётеё B 27. 
10. a. *plakant, -e:° р/аќа" Ve 26 | -át Ve 40 

(òn ~ уду). — Comp. В” 4. || b. “ki dèplake: ki 
déplak A 28. 

11. *crásse (f.), litt. ‘grasse’: kròs Ve 1 (дп ~ 
vóy). 

12. *eru'? (m.): kru A 37 (ë kmé ~). 
13. ‘duprèh’lée!! (f.): duprèhlé (уду) Ve 37, 

39, 42. 

14. *diláboréye" (f.): dilóbóréy (убу) L 114. 
15. *dularipotée" (f): dularipoté Ve 32 (òn 

уду ~; aussi i fë dla- *détrempé"). 
16. a. *crotéye (f): krótéy Na 84 || b. «sali» 

(rép. fréquente): cf. ALW 5, not. 154.14 
В“. ‘il fait 1. *brótchant: brócá D 72. — 

Comp. B 2. 
2. *broütia:'^ braitya Ph 16. 
3. "létchas': lèčas Ni 17 (yê fé -[ròté], au 

dégel), 19 (ê fë ~ dé z убу la), 20; D 72 (syn. 
glumyä), 73. — Comp. B 8. 

4. *plakant: plakä D 58. — Comp. В 10 a. 
5. *glumiant:'? e/umyá D 72 (ou lècas). 
6. *flatch'tant:" flačta"y Ve 32 (au dégel). 
7.9 a. *bréchant: brésá Ph 37 (dans les 

terres) || b. *d'bréchant: dbrésá Ph 33 || c. 
*brich'lant (quand il y a de la neige fondue): 
brislà В 22, 28. — Comp. ADD., 4. 

8. *d'labodé:? dlabôdé Ve 34. — Comp. 
ADD., 5. 

! Noter: Ne 44 lè убу sô plé [sic] d bul. 
2 À interpréter parfois “as ‘aux’ (cf. ALW 2, 

27b). 
? Ajouter encore: D 113 'ce n'est que du' 

bra dé l уду; Ve 24 s(u) n è k ó bru ‘ce n'est 

qu'un br., Vi 35 su n è k èn klapa. 
4 Ajouter Ne 11 sa brókiy ‘il fait boueux’. 

Cf. BOUE, not. 22, B. 
5 Ajouter Ne 44 sa è tu abali (préf. 'en-"). 

— Verbe *boulé ‘irriguer’ Ne 47 (0 va balé lè 
pré), 60 (ёи vèrâ baie lé pré). 

° Prob. gallicisme, boue, à To 73 se disant 
bruwé (not. 22, A 4). 

7 Cf. FEW 16, 457b, айд. LEKKON: liég. *lè- 
tchis” ‘boueux, gluant (chemin), nam. *létchasse. 

8 Cf. FRANCARD *gléteís ‘boueux’: sens à 
porter à FEW 4, 157a GLITTUS. 

? Cf. DL *placant ‘collant, gluant, boueux’; 
FEW 16, 627a, mnéerl. PLACKEN. 

? Le sens exact est ‘mouillé’; FEW 2, 
1369a CRÜDUS. 

Il Ajouter Ve 42 *i fét d'préh'lé âtoü dé 
manédje ‘autour de la maison’. Étymologie? 

? Cf. DL *d(ijläborer (FORIR; Sprimont) 
‘souiller’ (croisement de *dilábrer et de *dábo- 
rer); FEW 16, 431a, afrq. *LABBA. 
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З Comparer Ve 39 *dularipoté donné pour 
'déguenillé': ALW 5, 155a. 

14 On néglige quelques réponses 'mauvais(e)', 
*fayé, ainsi que B 4 in уду difósi, B 11 òn pórfód 
уду, Ni 1 ¿më k ô n sé ni abité ‘qu’on ne peut 
«habiter»'. 

ID Altération de B ‘1? La finale n'est pas 
claire. 

16 Littéralement «collant». Comp. *glo(u)me... 
‘gomme (du cerisier)’, not. 62, B". 

17 À Ve 1 “‘flatch'ter d'vins lès brouyak 
‘patauger dans la boue’ (cf. Wis). FEW 3, 611a 
FLATS. 

18 Pour ces t., on se reportera à PATAUGER 
(vol. ultérieur). Cf. DL *brisseler ‘patauger’, 
signalant, dans le même sens, D "141 "brécht, 
D 25 *brich'lé; FRANCARD "i fét brichlant “le 
sol est encombré d'une couche de neige fon- 

 dante'; FEW 23, 86b. — Comp. Ph 45 (BALLE) 
` "brécht (avec é) ‘friper”, ti fait bréchant "d fait 

salissant', *yésse tout désbréchi d'awé stf dins 
lès broûs èt lès rouzéyes. 

19 Cf. DL *d(i)labodé ‘souillé, malpropre’; 
FEW 5, 174b *LAPPARE. 

ADD. («crotté, souillé de boue»). 

1. a. *ébrólé: àbrólé D 64 (il è tò ~) || b. 
*d'brólé, -oü-...: dbrólé Ma 9 (ği sò tò ~) | -è 
D 72 (ó z è ~) | dbrūlè D “85 (il è tò ~) | 
dbró(y)lyé! Н 1. — Comp. B 1. 

2. *d'briyaké: dbriyaké Ve 44 (ô z è tò —).— 
Comp. B 3. 

3. *imbérdachi: 
not. 22, F”. 

4. a. *d(u)brissé: d(u)brisé Ve 38 || b. 
*k'brich'lé: gbrisle B 28 (бе su tò -).— Comp. 
B' 7. 

5. *d'lapoté: dlapôté Ve 35 (£u sò ~ “sali de 
boue, sauce, etc."). — Comp. B 8. 

6. *d’laripé:? dlaripé Ve 34 (il è tò ~ ‘écla- 
boussé'). 

ébàórdasi Mo 44. — Cf. 

! La variante avec y a probablement subi 
lattraction de 'débraill-elé'! (ALW 5, 155b). 

? Cf. ALW 5, 156, n. 21. 

24. BOURBIER, MARAIS 

Q.G. 1233 «bourbier; — s'embourber; — un marais, un marécage». 

On répond souvent par des types désignant 
spécifiquement la boue; ces réponses ne sont 
pas reproduites ici, mais jointes à celles de la 
not. 22 BOUE, à la suite desquelles on a rangé, 
également, à l'exception de 'bourbier' (ci-des- 
sous, A), leurs dérivés (dont le sens doit pour- 
tant être plus souvent ‘bourbier’ que "boue 1. 
auxquels on a ajouté quelques mentions venant 
de FONDRIERE (not. 25). La notion, en effet, est 
assez floue et interfère non seulement avec 
celle de fondriére, mais encore avec celles de 
fagne (not. 20), de mare (not. 19) et de marais 

(sens de la plupart des réponses O-Q). Les 
réponses G-L concernent un bourbier de boue 
trés liquide. 

A. 1. *boürbi, *bór-, *bour-, A. -іег...: 
b&rbi Ph 79; Ma 40 | bőr- Na 79; Ma 53 | bar, 
W 30 | bur- Mo 79; S 31; Ch 16, 27, 33, 61, 

63 (var. Jo 1182), “64; Th 24-29, 46, 54; 

Ni 112; Na 49; Ph 6, 15, 16 (-&-), 37-53; 

D 113; L 29, 61; My 6; Ma 43; B 24 | -ï, Th 5 
| =ï A 2, 7; Mo 9, 23; S 1, 13, 19, 29; Ch 72; 
Th 62; Ni 1, 20, 45; Na 130 | -i No 3; To 27, 
37; Ch 43; Th 43 (-9-), 53, 64-82; Ni 6, 17, 
26, 28, 61; Ph 54 (-41-), 61, 69, 81-86; W 21; 
Н 37, /39; Vi 35 (q. 1125 ë ~), 37, 43 | -yé, -yé 
To 39 («bourbier»), 99 (id.); A 44 (-yé°); Mo 1, 

37-42; S 10; Ni 39, 80, 85 (dans un chemin); 

Na ^20, 23, 30, 59, 69, 99, 107, 112-127, 135; 
Ph 33; D 7, 15, 40, 73, 94 (néologisme); W 59, 

63: H 2, 8, 53; Ma 42 | -yè Ne ‘50 | -уё A 720, 
50; Mo 17 | -iyë To 94 | -y A28 | =ï; A 12 | 
-iw To 73 (d bèdul) || 2. *boürbire (f.): 
barbir L 94 || 3. *bourbis': bis": b«rbis 
Ne 43 (dans prairie), 65 | -byis Ne 57 || 4. 
*borbou, *bar-, *bour-, *por-, *for-... (m)? 
bèrbu H 67, 68; L 114; Ve 35; Ma 12; B 5| 
bar- Ve 32 | burbü Ve 38, 40-44; My 2, 4; 
Ma 19, 24; B 2-3 (dangereux, couvert de wët 
‘herbe’; comparer fafidi), 4, 7 (ou burbauya?) | 

-u Ve 34, 37 (synonyme "panse de vache’, 
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v. not. 25 FONDRIERE, F), 39 (id); My 1 | 
pórb4i Н 45 (fondrière), 49, 50, 774 (q. 2074); 
L 66, 106, 113; Ma 3, 4 (à Warre) | fòr- Ma 4 
(q. 1234, endroit trés marécageux, trés dange- 
reux), 9 (endroit trés dangereux). 

B. 1. *browis'...: v. not. 22 BOUE, A 3 || 2. 
*brólis": v. not. 22 BOUE, А 6. 

C. *brókis : v. not. 22 BOUE, B 2. 
D. *bójis', -chis', *brójis: v. not. 22 BOUE, 

D 2. 
E. *boulis': v. not. 22 BOUE, E 2. 
F. *godis'? gódis Na 127 (bourbier); D 73 

(surtout d'un chemin de terre: s èst ó vré ~ si 
vóy la !). 

G. *frapis 7 frapis My 6. 
H. *flatchis/? flacis L 43; My 1; — ajouter 

(q. 1182 boue) flacis Ve 40 | -és Ve 32 (è lè ~, 
q. 1801), 34. 

I. *flachí:^ flasï Ch 26 | - S 1. 
J. *tchif-tchaf: cif саў My 1. 
K? *witch-watch...: wit wat L 43 (ké -!, 

q. 1801); My 1; Ma 3 (kë -!, q. 1801) | wie è 
wac Ve 40 (sé dò —, q. 1801) | *wich-wach: 
wis was Ni 5; Na 107 (enn alé ~ ‘patauger’; 
"un' ~ “un bourbier, surtout de neige fon- 
dante"). 

K. *watchis', ^wachis', m.” wacis D 46 
(passage bourbeux); W 63; H 50 (ké ~ !, 
q. 1801); L 19 (id), 29 (Gd), 43 (14), 101, 116 
(ké =!, q. 1801); Ve 38 (q. 1801, ó “un patrouil- 
lis); Ma 3, 4-9 (q. 1182); B 4 (q. 1801, ô ^ ‘un 
patrouillis’); Ne 39 | -és H 27, 28 (endroit pié- 
tiné et boueux); Ve 32-34 (q. 1801, e lè ~) | 
wasis Na 23 (neige fondue); Ph 33 (ké -!); D 38, 
^141 (q. 1801, ó ~ ou Фл was ‘flaque d'eau, de 
purin, etc.'); Ma 35-36 (ké ~/, q. 1801), “48; 
Ne 4, 5, 14, 23 (petit bourbier), 31 (id.) | -is Na 
59 (q. 1182, pluie sur neige) | -is Na 22 (gáchis 
de boue et de neige) | -és Ni 5, 17 (q. 1182, 
boue de neige fondue), 20 (q. 1182, pluie, neige, 
grélons tombant ensemble), 26 (aprés le dégel). 

L. *sanke et *sankis”: v. not. 22 BOUE, №, où, 
de maniére arbitraire, on a regroupé toutes les 
mentions. 

M. 'fondris, -iére...' passim. Cf. not. 25. 
N.!9 1. *cro(u)lis', -i, -i: kròlis Ma 40; Ne 4 

(ô =); Vi 16 | kru- Ma 29 | kròli Vi 736, 46 | -i 
Na 22 (q. 1234) | -i Ch 28; Ni 90; Na 109 || 
*écro(u)lis': ékrólis D 58 (lèz ~), 101; Ma 35, 
36, 39 (synonyme mara, P 1), 42; B 12 (òn -) 

| -kru- Ma 20 (où on peut ékrolé), 24 (q. 1234 
fondrière) || 2. *eroló, *è-: kròló Na 6, 19, 720, 
30 (passage bourbeux dans un chemin), 109 
(ou è-); D 72 || 3. *croleû, *a-: kròlé Vi 13 | 
a- Vi 22. 

= O. 1. *fréhis', -ch-, -i, -1...: fréhis D 34; 
L 94, 101, 113, 116; Ve 26; Ma 2, 3, 4 (dans un 
pré), 9 (id.), 19, 24 | -és W 66; H 38 (ou -d; 
lieu marécageux) | frésis Na 1 (ou -ó); Ph 54; 
D 30 (tache humide dans un terrain), 46; 
Ma 35-36 (ou -ó); B 9, 16 | - Th 24 (mais -i 
q. 1521), 82; Ph 81, 86 | -X Th 54; Ph 69 | -; 
Th 43, 53; Ph 6 (archaïque) || 2. *fréhà, -chó...: 
fréhá Н 37,38 (ou -és), 69 | -$ó, -ó S 1, 19, 29 
(ou A 1), 31 (fré-, ou -6), 36, 37 (dé ~ endroits 
marécageux); Ch 4, 16, 33, 72 (q. 1234 «fon- 
driére»); Th 72, 5, 14, 25, 29; Ni 1 (noté fresó 
probablement par erreur; cf. CopP. *fréchau 
marais”), 11 (prés inondés), 26, 33 (prés inon- 
dés), 36 (prés et champs), 39 (dé — dans les 

prés), 45, 85 (prés et champs), 93 (endroit 

inondé dans un pré; marais), 98; Na 1 (ou -is), 

22, 23, 44, 79, 101 (parties humides d'un pré; 

chemin de terre défoncé et plein d'eau, q. 2074), 
107 (dé ~ ‘des terres trop humides"), 116, 127 
(prairie fangeuse), 129-135; Ph 16, 33 
(marais), 53; D 7, 15 (terre humide), 25, 36, 
38, 58 (parties humides d'un pré), 68-73, 81 
(eau stagnante dans chemins, prés, bois), 94; 
Ma 35-36 (ou -is); Vi 8 (?) | -ó, Ni 107 (dans 
un pré) || 3. *fréche: frése B 33; Ne 76 (endroit 
trés humide dans un pré, dans un bois) || 
4. *fréchon...: frésó S 13 | fré- S 31 (ou -ó) || 
5. *fréheür (f): fréhér Ve 26 (òn bèl ~; ou ô 
fréhis). 

P. 1. *maréh, -è, -a...:? marèh L 2 | -è 
To 24, 27, 39, 43, 99; A 55; Mo 1, 42, 64; 
Ch 4, 27, 63, 64, 72; Th 29, 43, 46,62, 64, 72, 
82; Ni 36, 38, 90, 107, 112; Na 20, 84, 99, 
109, 112, 127-130; Ph 15, 42, 45, 54, 61, 69; 
Ar 1; D 30, 58, 64, 73, 94, 120; L 106; Ma 42, 
51; B 7, 21; Ne 11 (terre imperméable «qui ne 
boit pas son eau»), 33, 43, 47, 60, 76; Vi 6, 13, 

22, 25, 35, 37-43, 47 | -é Th 53 | -z Ph 79-86; 
Ma 40 | -e Ph 33; L 39 | -ë To 78 (mà-) | -é 
To 1; Mo 9, 79; Th 73 | «-е» То 58; A 12 | -œ 
A 2, 28; Ma 53 (q. 1234 «marais») | -œ A “20, 
44 | -& To ‘71; А “52; Мо 17, 44 | -a Ma 39 
(syn. èkrôlis, N 1, ‘trou bourbeux dissimulé 
par une couche de gazon’), 43 || 2. "marécage: 
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marèkaë Ne 43 | -āš А /52 | -ré- Mo 1 | -rékas 
То 27, 37, 39, 71, 99 | -ri- To 1.? 

P”. *maras', ach (m.), -asse, -ache (f.):!4 
maras Ni 2 (dèl ~), "5 (dé ~), 6 (m), 11 (del 
~), 17 (£), 19 (dé ~), 26 (m), 72 (Е), 80 (m). 
98 (m; Na 6 (m.), 19 (m), 22 (Ё), 30 (m; 
D 64 (m., ‘terrain fangeux’), 73 (т.); W 1 (f., 

s è toté ~ ou tò brali), 10 (f., s è tòt ~), 13 (m., 
ó ~ ou ô pré so ~), 30 (m., arch.), 35-36 (f), 
“39 (m.), 63 (m., ô =; аё ~), 66 (dé ~); H2 
(m), 27 (f., ow та), 728 (f), 50 (m), 68 
(m, 69 (děl ~); L 1 (m), 7 (ó ~; s è tò ~, dit- 
on d'un mauvais jardin), 14 (m.), 19 (de -), 29 
(f), 732 (£), 43 (f£), 45 (f. pl. dé ~), 750 (m, 
66 (£), 87 (£), 94 (lé ~), 106 (m), 113 (m. 
114; Ve 1 (f), 8 (f., Кёп ~), 24-35 (f), 38 (m.), 
42 (dèl ~); My 1 (m, 3 (f., *marécage"), 6 (f.) 
| mu- Н 27 (f. ou та-) | maraš A “10 (m, 20 
(dœ 1 ~), 28 (mi, q. 1234 «fondrière»); Мо 17 
(«dés ~»; sens?), 41 (Е), 44 (Е); S 1 (èn tèr a 

~), 13 (boue, q. 1329), 19 (= ?), 31, 37 (boue 
d'étang); Ch 43 (dé ~), 61 (ë ~), 72 (mj; Th 14 
(ё ~ ‘prairies avec mauvaises herbes’), 24 (ë 
~), 25 (ë =), 62 (Е; sens?); Ni 20 (f., ‘vase au 

fond d'un cours d'eau ou d'un récipient"), 80 
(m); Na 79 (f), 109 (f.; D 72 (mi); 

Q. Autres réponses. 1. *brouk, f.:!* bruk 
Ni 17 || 2. trozwèle, f.:! rozwêl A 60 (marais à 
roseaux) || 3. “bas pré: ba pré To 6 (lè =).18 

! Dérivé du gaul. *BoRvo- (FEW 1, 442b), en 
"-ier' (1), avec, parfois, surtout dans la zone 
wallonne, traitement signalant l'emprunt au 
français (comparer ALW 1, c. 13 CHARPENTIER); 
"-ière' (2); '-is* (3), à ajouter à FEW; '-euil 
(-EOLU) (4), avec, souvent, altération de l'initiale, 
peut-étre sentie comme un préfixe (ajouter à 
FEW les formes en p- et f-). Cf. not. 22 BOUE, G. 

? Cf. DL *borboü (ard.) ‘bourbier dange- 
reux, fondrière’, *porboá (FORIR; -ou L 75, 
106), *forbu (Cointe); Wis. *porbou; f. en 
p- dés 1698 à L 106 (BTD 29, 102). 

3 Dérivé en "-is' sur le radical de *godó 
*purin' (PIRS., LÉON.; vol. ultérieur). 

^ Cf. BASTIN, Faym., BSW 50/2, 567 *fra- 
pis” “surface couverte d'une boue liquide, glu- 
ante'; non repris par FEW 3, 763a FRAP-. 

5 Cf. DL, Wis. “flatchis” *margovillis'...; 
DL "flitch-flatch (et variantes); FEW 3, 611a 
FLATS-. 

6 Dérivé (en '-ier'?) de "flache ‘flaque, 
mare' (v. not. 19 MARE, ÉTANG); FEW 3, 592b 

FLACCUS. 
7 Cf. Scius *rchif-tchaf ‘gâchis, margouillis, 

saleté causée par de l'eau, surtout par le 
dégel’. Porter à FEW 13/2, 365a TŠIF- ou 355a 
TSAF-. — Comparer *tchik-tchak ‘boue glis- 
sante‘: Ve 47 (ké ~ !); B 2 (id. ou “ké tcha- 
klis ^7), toutes ces mentions à la q. 1552 «le 
sentier est glissant». À porter à FEW 13/2, 
358a TSAK. | ` 

8 Cf. DL *witch-watch (ènn'aler ~ ауд lès 
brólís), avec renvoi à d'autres onomatopées 

de méme sens (*flitch-flatch, *fritch-fratch, 
*plitch-platch). La forme de My 1, qui manque 
à SCIUS, vient peut-être d'une mauvaise inter- 
prétation de VILL. «wische-waje», qu'il faut 
lire *wich-watch. — Porter ces onomatopées à 
FEW 14, 649a WATŠ-. 

? Le tableau reprend quelques mentions qui 
n'ont été fournies qu'à la q. 1182 «boue». — 
Les lexiques permettraient d'ajouter beaucoup 
de localisations; cf., par exemple, *wachis* 
ouest-wallon (CARL2), D 25 (HOSTIN), Ph 45 
(BALLE), LÉON. 51...; aucune forme en -s- 

dans FEW 14, 649 war$-. Dérivé adjectival 
Ne 31 twatchis ‘trop humide (par exemple, du 
pain)’. 

10 Оп a joint au tableau quelques mentions 
venant de la q. 1234 «fondriére». — Dérivés de 
reroul-' (FEW 2, 1229b *CORROTULARE), par- 
fois avec préfixe 'en-' (è-, a-); suffixes; '-is' 
(1), peut-être ‘-ier' pour -;, à moins que l'al- 
longement de la voyelle ne s'explique par une 
attraction secondaire de '-ier'; '-ard' (2); '-oir' 

(3). Dérivé fém. en '-iére': Vi 75 *crolíre ‘fon- 
driére, terrain mouvant oü on *acrole, enfonce? 
(Mass) — Ajouter Ph 45 *crolf, arch., ‘bour- 

ber" (tau ~, lieu-dit de Ph 45). Fréquent en 
toponymie, oü il a souvent subi une méta- 
thèse: Fosse, Francorchamps "court, Sou- 
magne *clorisse... 

11 Dérivé de "frais' (FEW 15/2, 178a, germ. 
FRÍSK); suffixe '-is' (1); pour -ï, cf. n. 10; '-ard' 
(2); "eau (3); '-on' (4); '-eur' (-ÔREM) (5). — 

A MARE (not. 19), on a répondu frésó à S 36 
et Th ‘2; à TERRAIN INCULTE (not. 35, R) frésó 
à Th 29; -7 à Th 24. — Le sens est plutôt 
‘endroit humide, marécageux’: cf. *frèhis" 

DL, Vie; Vi ‘34 *fraîchi ‘terrain détrempé, 
flaque d’eau” (Gloss. S'-Léger); Th 24 *frèchi 
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(BAL 56; syn. ‘cruwf, “mati, sur les adjectifs 
teru, “mat” ‘humide’); *fréchau DEPR.-NOP., 
Copp., LÉON. 51... — Dérivés adjectivaux: frè- 
his W 30 (ô tërë ~ ou éwis ‘un marais"), frèsis 
Ph 54 (èn té&r ~; syn. ё frésis). Synonyme: 
ó fre$ téré Ni 20. — Dérivé toponymique 
("-аШе" < -ALIA?): al frésay D 81. 

12 FEW 16, 519-520, afrq. MARISK. La 
forme *maréh de L 2 ne subsiste probablement 
qu'en toponymie; sur ce type toponymique, 
qui paraît féminin (< MARISCA), cf. HERBILLON, 
BTD 43, 68. — Noter l'ouverture de la voyelle 
finale dans la forme *mara de Ma 39, 43, pro- 
cédant de *marè (stade intermédiaire -€ à 
Ma 40). — Autres attestations: not. 35 TERRAIN 
INCULTE, R, oü on a aussi le diminutif «maré- 
tiau» “petit marais' à To 99. 

З Adjectif: tèréü marékazé W ‘61. 
14 Le genre n'est pas toujours indiqué ni dis- 

cernable. Cf. FEW 16, 516a, mnéerl. MARASCH. 
Forme non relevée par l'EH: Vi 34 *maratche, 
m. (Gloss. S'-Léger). — Autre sens ('plantes 
aquatiques, herbes des marais’): "des" maraš 
А 752 (f.); Mo 1 (algues des marais); 5 36, 37 
(aussi ‘boue d'étang”); Ch 72; Th 2; — compa- 

rer 'des' marakal A 55 (mousse verte sur une 
eau stagnante). Cf. DEPR.-NoP., CoPP. *mara- 
che, f., ‘marécage, bourbier; végétation aquati- 
que’. — А W ‘39 il è st è maras ‘il est dans de 
laids draps’ (sens figuré, ou plutôt *marasse, 

emprunt du français marasme: cf. DL). — Adjec- 
tif (ou emploi adjectival): W 59 s è maras al 
walóp *il fait fangeux à La Waloppe'; — *mara- 
сһейѕ: Ve 35 (*térin ~); B 6 (‘on ~ tèrin). 

5 Cette variante *mourasse remonte à la 
variante néerlandaise moeras, qui résulte d'un 
croisement avec moer ‘terrain bas, bourbe’: 
cf. GESCHIERE 184. 

16 А Ma 53, *brouk, m., ‘mare qui servait 
autrefois d'abreuvoir'; cf. not. 19, L. À Ni 75, 

lieu-dit *erand brou (prairie marécageuse, fl. 
broek). Cf. GESCHIERE 39. 

7 Dérivé ('-oire'?) de 'ros' ‘roseau’; à ajou- 
ter FEW 16, 681b RAUS-. 

!8 Certaines réponses ont servi à compléter 
les not. 25 FONDRIÈRE, 19 MARE, ÉTANG, 20 

FAGNE. — D'aprés les sources livresques, ajou- 
ter Vi 734 (Gloss. S'-Léger) *boulicatches 
[lire: -adjes], m. pl., ‘marécages boueux’, 
*brassine, f., ‘marécage’ (Con va s'afagni das 
€'—-là), où brasserie se dit *bréssine; — au 
nord de Waremme, à la frontière linguistique, 
*brüle, f., ‘prairie basse, fangeuse' (cf. BSW 
51, 15; Haust, BTD 18, 384-5); — verv. 

*tchatchis , m., ‘tas de boue, de neige fondue, 
de fruits en décomposition” (XHOFFER, BDW 

10, 69); — Ve 39 "*brigadin, *lódifét (REM., 
Gloss., FEW 21, 36b Bourbe, fondrière)... 
Pour *bissin, m., ‘boue formée par la neige 
qui fond', cf. ALW 3, 154b. 

25. FONDRIÈRE 

О.С. 1234 «fondrière, — fagne; — s'enfagner». 

Enfoncement dans le sol oü s'amassent des 
eaux bourbeuses, lieu souvent envahi par l'eau 
et généralement marécageux, la fondrière se 
confond facilement avec le bourbier, le marais 
(not. 24), voire la mare (not. 19). Les témoins 
ont souvent répondu par un terme ordinaire- 
ment utilisé pour une de ces notions, quand (ce 
qui est fréquent) ils ne se sont pas abstenus, 
jugeant sans doute qu'il n'existait pas de nom 
spécifique. On n'a pas retenu dans le tableau 
les réponses qui doublaient celles fournies à 
ces notices, auxquelles on a joint, avec indica- 
tion de l'origine, les quelques mentions supplé- 
mentaires que la q. 1234 permettait d'y ajouter. 

On a écarté aussi du tableau des réponses 
signifiant plus exactement ‘ornière’ (v. vol. 

ultérieur) pour ne retenir que les nombreux 
dérivés de "fond! (A), aux suffixes parfois dif- 

ficiles à identifier, et quelques dénominations 
imagées, provenant de diverses questions (q. 
1234, 1233 «bourbier», 1563 «endroit oü l'eau 
tourne en bouillonnant»; aussi d'ALW 4, not. 

62, a), désignant une sorte particulière de fon- 
driére, un trou d'eau dans une prairie ou dans 
une fagne (réponses qui auraient pu figurer 
aussi bien à bourbier ou à marais). 

А! 1. *fondu Gm 1: fódu Mo 9 || 2. *fondiche 
(f): fódis A 2, P || 3. *fondake... (f., sauf à 
To 1): fódak To 27 (q. 1233 «bourbier»), 39; 
A 710 | -àk To 78 | féódak To 1 (m., q. 1233) || 
4. *fondris/ (m.):* fôdris H 67 | -és H 21, 28 || 
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5. *fondri? fôdri Th 64 (f); Ph 69 | -ï Na 30 || 
6. *fondri (m.):? fódri Ve 41, 44, 47 (de prai- 
rie, marais); Ma 40; B 4, 7 (id. q. 1233 *on 

d'fonce ou ton watchèle ozès =s) || 7. *fondré 
(genre non indiqué; '-reau'?):? fódré D 136 || 
8. *fondrire, -iyére...: fódrir Ma 19; B 5, 15; 
Vi 35 | -iyér Ch 63; Ni 72 | -iér D 136 (dans 
des prés) | -iyér Ne 33 | -ièr Vi 43 || 9. *fon- 
dréye, -éye, -éye, -iye... (£):5 fódréy H 1 | 
fä- L 2 | fódréy W 742 (9); L 7, 14, 29, 101, 
113, 114 |30 L 19 | fő- Ve 1 | fódrey Ni 1 
(*-éye dans СоРР.) | -éy Н 53 | -éy, -éy S 19, 
31, 36; Ch 16, 28; Th 2; Na 1 (?), 109 | fő- 
Ve 8 (‘partie basse ou profonde d'une prairie’) 
| fódriy Ni 11; D 68; W 59; B 12 || 10. *foncé, 
-z6, -cia, -cha, -za... (m.)? fósé W ‘39; L 45 
(q. 1519, *petit enfoncement comme un nid de 
poule") | fó"- Ve 26 | fozé B 28 | -ë B 30 
(q. 1233, petite excavation) | f6së W 66; Ve 47 
(enfoncement) | e L 87 (?); Ma 46, “48 | -ze 
Ne 11, 14 | fósya Ph 16 | fó"- Ph 81 | fosa W 63 
| -zya D 72 || 11. *foncéye, -zéye (f.):!° foséy 
D 40 (q. 1233) | -z- Na 127; D 7 || 12. *foncíre 
(£.):! fósir D 64 || 13. fonç’ nî... (m.):? Get 
Ve 38; My 3 | fó"- My 6 || 14. *fonz'ré (m.):? 
fozré (dépression naturelle du sol) D 7141; 

Ne 51.14 
= B. 'puits':'? pus В 9 (dans prairie); Ne 15 

(id.) | pus B 21 (id.), 22 (plus «méchant», c.-à- 
d. dangereux, qu'un pót& [v. not. 19 MARE, 
ÉTANG], on pourrait s'y enliser), 23 (marais oü 
cela danse), 27 (marécage) | раї B 11 (v. ALW 
4, not. 62, a). 

C. "pop, +*рӣ...:!° pū Ne 723 («fondrière dans 
prairie»), 31 (terrain mouvant dans prairie), 39 
(dans prairie) | pa Ne 69 | pü B 24 (dans prai- 
rie), 30 (marécage dans prairie), 33; Ne 16 
(source dans les prés), 26, 32 (dans prairie), 39 
(fondriére dans prairie), 44 (dans prairie). 

sé Na 59 (id., «mauvais sous-sol, si bien 
qu'au passage d'un char le terrain s'enfonce 
d'un côté et remonte de l'autre») | hòsá Vi 13 
(q. 1234, dans la fagne). 

E. ‘trou (de tonnerre)':? ‘trou’ passim || tró 
t tónwér Ni /97; Na 22 | -- t tunèr Vi 37 (dans 
prairie). 

E". ‘fond de tonnerre": fô t tónwé&r Na 23 
(dans prairie, source parfois bouillonnante, 

q. 1233). 

Е. 'panse de vache*:? раз di vac Ma 19 (ра: 
-- q. 1233), 24 (dans fagne); B 7 (q. 1233) | pós 
-- Ar 2 | pás du -- Ve 37 (q. 1233, kwa k ô z è tsu 
ô das ‘quand on est dessus, on danse’), 42 

(q. 1233, invisible) | ра" -- Ve 35 | ра"т -- My 2. 
G. *bat-l-boüre (m), ‘bat-le-beurre':2 

balbáir B 11 (q. 1233 et 1234, «eau entre terre 

arable et sous-sol»). 
H. *büté (m.):2! büté Vi 13 (source dans une 

prairie marécageuse, dans une fagne), 22 
(endroit où l'eau mine). 

I. *goulia:? gulya Ph 81. 
J. *éguizwér:? égizwér Н 69 (fondrière 

dans prairie). 

K. *doûve:* daf L 116 (dans prairie). 

! V. FEW 3,871 FUNDUS. À partir de A 10, for- 
mes comportant un -5- (parfois sonorisé), comme 
le verbe 'enfoncer' (FEW 3, 877a). Certains 
suffixes sont difficiles à identifier: A 1. '-u' 
(< -0т0)?, comparer, FEW 3, 871a, hmanc. 

fondu; 2. '-ice' (< -ICEA); 3. *-ake, f. (< -ACULA?); 
4. '-r4s! (< -AR-ICEUS); 5. ? (v. п. 5); 6. '-r-ier' 
(€ -AR-ARIU); 7. '-r-eau'?; 8. '-r-iére' (fém. de 6); 
9. '-ille'; 10. '-eau'; 11. ée (< -АТА?); 12. 

"-ière'; 13. '-en-ier'; 14. '-er-eau'? Le diction- 
naire liégeois de WILLEM (1900) mentionne 

encore un autre dérivé: *fondrinéye, f. — Certains 
de ces dérivés doivent étre ajoutés FEW, l.c. 

? Corr. (A 7) fondiche, f. ‘bourbier’ (forme 
citée par FEW). 

3 Ajouter To 1 feondaque ‘trou bourbeux’ 
(PONCEAU). — Autres mentions du terme: not. 53 
(chemin) RABOTEUX, ROCAILLEUX, ADD. 

^ Ajouter Ve 44 dé fôdris ‘marécages’ 
(q. 1233); — L 85 divé lè fódris, 1.4. (q. 1419). 

5 Le genre n'a pas été noté à Ph 69 et Na 
30. A. BAYOT a noté *fondri, m., à Nismes, 

Dourbes et Olloy [Ph 71, 772, '80] et *fon- 
drîye, f., à Petigny [Ph 79] au sens «excava- 
tion, particulièrement d'une fosse d’où l'on a 
tiré de la limonite ou minerai de fer» (DBR 1, 
39-40). П hésite sur l'identification du suffixe: 
*fondri, qui représente normalement 'fondrier' 
(notre A 6), pourrait, selon lui, tout comme 
*fondriye de Ph 79, étre une altération de 'fon- 
driére'. Cette dernière forme paraît plutôt 
à interpréter 'fondrille' (notre A 9), comme 

probablement /ódrí (avec -f mi-long) de Na 30, 
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proche de fódriy W 59, et *fódri Th 64, à cause 
du genre; mais les formes masc. en -i de 
Ph-sud sont probablement 'fondrier'. 

° Ajouter (q. 1233) fodri B ‘3 (syn. burba); 
-i B 6. — A la q. 1519, fó"dri est donné à 
Ve 34 pour ‘petite vallée’. — Mention ancienne: 
REM., DSt, — mentions toponymiques: FELLER, 
Top. Jalhay Ve 32 (°fondry, interprété à tort 
comme un fém.: v. BTD 11, 173); REM., Top. 
Rahier (Ve 42), BTD 49, 102... 

7 À D 136, -ËLLU > -é, -é v. ALW 1, с. 43 
flayé ‘fléau’, c. 11 tchépé chapeau". 

š Ajouter FORIR *fondréye, DEPR.-NoP. *fon- 
dréye. — Type parfois noté pour ‘bourbier’ (not. 
24) et surtout, à des points oà il manque ici, 
pour ‘vallée’ et ‘ravin’; v. not. 6 et 9. — Sens 
'effondrilles, saletés dans un liquide’ (ALW 5, 
not. 156, O), ‘marc de café’ (ALW 4, 360). 

? Ajouter DEPR.-Nop., COPP. *foncha; LÉON. 
50 “‘foncia ‘terre marécageuse défoncée'; 
autres mentions à VALLÉE et RAVIN, not. 6 et 9. 
L.d. [sens?]: Ma 9 e fôzè. 

10 Comparer Pirs. *fonzée, f., ‘vallée’ (ex. 
de Z. Henin, né à Bonsin [D 735]). 

U Mention à ajouter FEW 3, 871a FÜNDUS. 
2 Pour Му 6, Basri, BSW 50/2, 566 

(fons ni) glose: ‘fondrière, bourbier, marais des 
fagnes, couvert d'une croüte de gazon qui cède 
sous le pas’ .... — Avec le suffixe Je, malm. 
anc. «fonsnisse, m., fondrière, bourbier» (VILL.); 
Cunibert donne encore, pour My 1, probable- 
ment d'après des lexiques, fósni et -is. 

Ú Comparer A 7. — Dérivé manquant à 
FEW, l.c. 

^ V. encore tfonç'rëye, not. 6 VALLÉE. — 
Autre dérivé attesté en toponymie: Tavier *fon- 
droüle (BTD 15, 43). 

5 Cf. ALW 4, not. 62. On ne précise pas 
systématiquement l'origine de la mention. — À 

Ma 53, un pais est un endroit plus profond dans 
un marais (q. 1234). — D'un endroit trés pro- 
fond, on dit, à Ne 76: *c'ést Г pâch dou diâbe! 
an [4%] pórot f fancé à l'infini (q. 1234). 

1^ BTD 18, 392-4; FEW 16, 644a “POL. — 
Toutes les réponses viennent de la q. 1233, sauf 
Ne 31, 39 (q. 1234) et 65 (ALW 4, not. 62, o). 

17 Dérivé en '-ard' et, à Vi 13, en '-oir' de 
"hocher', FEW 16, 232b *uorrisóN. Cf. DL 
*hossá (Forir), ‘fondrière’. Mot de la Famenne, 
note Haust, qui signifie ‘tourbière, marécage 
où le sol est mouvant’. Le t. est plus largement 
connu: Ni “64 *ossó, ‘sol humide, instable’ 
(Gaz., Bovidés); LÉON. 50 *ozau, syn. *foncia, 
‘terre marécageuse défoncée'. 

18 Mentions citées par HAUsT, BTD 18, 394. 
9 Ajouter *panse du vatche Ve 39 et le 

dérivé ('-iére") *pansíre B 2 (Dairomont), 
d'après L. REMACLE, DW 12, 28; Ni ‘67. — 
Ajouter FEW 7, 566b PANTEX. m 

20 Littéralement ‘baratte’ (v. vol. ultérieur). 
— Autre sens: id. (ou *bourté) ‘homme bedon- 
nant' (REMACLE, Gloss.). 

2! Réponses provenant de la q. 1563. À la q. 
2088, ë büté Ar 2 est glosé «trou de *troufe 
[tourbe]». Toponyme: ó büté Vi 16. — Autres 
mentions, principalement toponymiques et dis- 
cussion étymologique: L. REMACLE, DW 12, 5- 
36. V. not. 13, n. 10. 

2 Dérivé ('-eau') de GULA, à ajouter FEW 
4, 316. — Forme isolée, de sens imprécis. 

23 Cf. not. 17 CHANTOIR, F. 
24 Cf. not. 17 CHANTOIR, n. 8. 
?5 V. encore les dérivés de *fagne (not. 20 

FAGNE, ADD.), *bourboá (not. 24 BOURBIER, 
MARAIS). — Les réponses plus fréquentes à 
BOURBIER, MARAIS (not. 24) ou à MARE, ÉTANG 
(not. 19) ont été jointes à ces notices. 

26. EMBOURBÉ 

Q.G. 2074 «le char est embourbé», Q.G. 1233 «bourbier; — s'embourber...», 
О.С. 1234 «fondrière; — fagne; — s'enfagner». 

Des q. 1233 et 1234, on a retenu des répon- 
ses, généralement à l'infinitif, qui permettent 
de compléter le tableau, sans arriver à le rendre 
complet, trop de termes, plus ou moins syno- 
nymes, étant possibles à chaque point. Les 

dérivés de 'fagne' ont été rassemblés seuls 
dans la not. 21 S'ENFAGNER. 

Le classement s'efforce de regrouper les trés 
nombreux types fournis aux 3 questions sous 
quelques notions larges: «boue, bourbier», 1-8; 
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«marais» (cf. not. 24 BOURBIER, MARAIS, О-О), 

«fondriére» (cf. not. 25), «terre», 9-18; «arrét, 

obstacle», 19-32; «emmêlement, empêtre- 

ment» (cf. ALW 9, not. 99), 34-42, spéciale- 

ment dans les traits, 41-42. 
Cependant, la valeur de départ s'est parfois 

élargie (= «butter contre un obstacle quelcon- 

que»), et on ne s'étonnera pas de trouver dans le 
tableau (spécialement, t. 18-20) des t. dont le sens 

dépasse largement celui de l'énoncé, pas plus que 

de constater que nombreux sont ceux qui ont été 
fournis également à la q. 1880 («s'empétrer, dans 
les traits, dans les ronces»), cf. ALW 9, not. 99, 

notice à laquelle on se contente souvent de ren- 
voyer pour des localisations supplémentaires et 
des indications étymologiques. 

1. *s’èbroûler (infinitif q. 1233): s ebrdilé 
Na 109. — Cf. not. 22, A 6-7. 

2. *ébreüwétchi,...:! ébréwéci, A 
ebrádwéct, То 43. 

3. *s'ébrwékd.... (infinitif q. 1233):! s ébrwèké 
To ‘71 | s abrókyé Ne 11. 

4. *s’èbèrdoulf (infinitif, q. 1233): s eberd«aii 

To 2. — Cf. not. 22 BOUE, F. 
5. a; 'embourbé' (cf. not. 24 BOURBIER, A): 

èbarbé Ni 39 (-4-); Na 22 | -4à- Na 109 | 
éburbe Mo 1 | áburbé Na “20; D 110 | 
aburbèy Vi 38. — Infinitif (q. 1233): s ébaurbi 

B 4 GI < -é) | -é Na 130 | s èbürbé L 87; 
Ma 42 | s éburbé, -é To 27, 39 (var. -4- 
q. 1234), 99; S 13 (?); Th 5, 72 | -2/ To 28 | 
«s ébairbe» To 58; A 12 | s драге Ph 15; H 2 
| -è Ne 60 | s abairbé Ph 79 (-4i-); Ne 65; Vi 6, 

37, 47 (q. 1234) | -è B 28; Ne 76 ll b. -illé' ou 

"jé"? ébairbf Ch 33 | -i Na 30 | éburbi Ni 774 
| -i Мо 23 (q. 1233 ‘je m'ai ="). — Infinitif 
(q. 1233): s éb«urbi Ni 45 | s éburbiyi Th 62 | 
s Éburbèyi A 2 | s čburbéyé To 1 | -byé Мо 41 
| Ae Mo 79 | s ebórbélyé Н 38 || c. “eler” 
(infinitif, q. 1233): ëbarbèlé No 1 || d. (aile 
(?):* burbalyé D 15 (enq. J.R). 

62 a. *éssanki, -ё...: ésáki Ni 98 (mais 

^48 | 

s èsâké q. 1233) | -è Na 135; D 36 | esóké 
L 116; Ma 2 | asáké Ne 9 (du cheval; et 
q. 1233 ‘je m'ai ~ dans éi sak). — Infinitif 

(9. 1233): asáke D 68 | s èsäké Ni 98 || b. *s'és- 
sank'ner (q. 1233): s ésákné Н ^28 || c. *s'és- 
sankésser (q. 1233)...: s ésákésé Ni 17 | tes 
[être] ésókisé Ni 20 (Ard., ?). 

7. *s'imbérnatchif? (infinitif, q. 1233): s eber- 

nact To 2. 
8.7 a. *atayi: atayi To 6 (?) || b. *intèyi: ereyi 

To 37. 

= 9, *émaré, *a-...:š émaré Na 109 | a- Vi 2 
(rare), 37 | -è Ne 47, 60; Vi 16 (il è ~, il ne peut 
plus démarrer) | -èy Vi 18, 27, 732 | -ey Vi 22. 

— Infinitif: s amaréy Vi 13 (q. 1233) | -zy 
Vi 22 (q. 1234; des chevaux). 

10. *émarassé, *amarachi...? èmarasé 
W 1,35, 736 | émarast Мо 23 | amaraëi Ph 84. 
— Infinitif (q. 1233 et 1234): s émarasé W 1 (q. 

1234) | s ётагаў Mo 17; S 19 (q. 1234; 
s amarast q. 1233), 31; Ch 27 | s a- Ph 69 | 
s émarast S 1 (?). 

11. a. *inraski, *inráker, -cher...:'? éraski 
Mo 17 (-à-), 44 | -kye Mo 41 || eráké To 99 
(ou -3é) | &róké Mo 64! | -rokyé Mo 20 || 
érätyé А 60 | -àt yé A 44 | -áty А 50 | -ač& 

А “52 | erocé A 55 | &rôèè Mo 37 Lérasi Mo 9 

| -â$é То 99 (ou -ké) | érósé То ‘91 | -æ To “82. 
— Infinitif (q. 1233): s éraski, A 37 || b. *ara- 
chi... ll агаў Ni 33 | -75 1, 13 (-i), 19. 

11“. "en “rake, -à-, ^rache, *race...: ë rak 

No 2, 3; To 7, 13, 28-39, 73, 94, 99 |é.. A1 

(dé lè bedruy), 28 | è.. А 12 | â... To 2; A2 
| ë гак To 48 (ou -ó-), 78 («en panne») | é 
гак To 24 | ë ròk To 48 (ou -à-) | ë ròk To 58 
Cest resté ~) || ë гаї Mo 79 || ë ras Mo 17, 
41 (‘il demeure ~'), 42 (ë lè káryér “dans les 
огпіёгеѕ’). 

12. 'en-croulé".!2 *écrolé, -è, ta-...: èkròlé, 
-é Ch 28; Ni 2, ‘5; Na 6, 19, 720, 22, 30, 99 

(q. 1233), 109, 112; D 34, 64 (ауе lé wèrbir 

‘dans les ornières’), 81 (s a ~, q. 1234); Н 38 

(dvé lè bró | bróli), ‘45, 46, 53 (‘jusqu’au 
moyeu’), 69; Ma 3-29, 40; B 12 | -e Ma 1 
(q. 1233, part. passé) | -è Na 127-130; D 7, 15 
(q. 1233), 25, 46, 58, 72, 73, 101; Ma 35-39, 

43 (q. 1233), 46 ('jusqu'à' / was 'esse") | -œ 
А 12 | ëkròlé Ni 90 | -e Th 29 | -è Th 25 | 
ékròlé S 6, 10 | -e (È) A7 | -È A 2 | «-œ» 
To ‘72; А 720 | akrôlé Vi 8, 37, 46 (ou -éy) | -é 

Vi 43 | -é Th 43-54; Ph 6-16, 42-53; Ar 1; 
D 81, 84 (dé lé bra), 94, 96; Ma 51; B 21 

(rare); Ne 4, 9, 14, 15; Vi 16 | -éy Vi 13, 27, 

‘32,35 | -ey Vi 22 | askrôlè Th 24 (mais infini- 

tif s akròlé q. 1233) | aklóré Ar 2. — Infinitif 
(q. 1233 et 1234): èkròlé D 25 (ou s ~), 30; 

Ma 4, 9, 20, 24 | a- Th 62; Vi 47 (?) | -ёу 
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Vi 36 | s ékrólé Na “20; D 25 (ou forme non 
pronominale); Н 53; Ma 42 | -e Ni 112 | -£A 7 | 
s akrolé, -é Th 24 (comparer participe askróle), 
82; Ph 15, 69, 81; D 136 | -é Vi 43 | -è Ph 61, 
86; Ma /50, 51; Vi 16 | s akrailé Vi 6. 

13. a. 'enfonc(i)é, a-":!? efosi Ni 710, 11,61; 
Na 99 | -/ó- L 94 | èfôsï Ni ‘62 | -é, -é Ni 17, 93 
(q. 1233), 107; Na 107; W “42; H 8 (q. 1233), 
37 (‘jusqu'au moyeu"), 739, “45; L 7, 101; 
Ma 2 (dvé lè brô), 4, 9 | -è D 40 (‘le char est 
~, q. 1234) | éfôsé, -é To 7, 27; A 12 (-ё); 
Mo 23; Ch 4 (q. 1233); Ni 38, 72 (dé lè 
bérdaty); W 59 (-é, q. 1233) | áfósé Th 64 | 
afósi Vi 43 | -fa- Vi 22 | afôsé, -é H 46, 69; 
B 23; Ph 33 (q. 1233 ô s a - è ô yè nméré; 
cf. cette not., t. 29). — Infinitif (q. 1233 et 
1234): efósé, -č Ni 85; Na 84; W 10, ‘39: 
L 106, 116; Ma 9 (q. 1234) | -è Na 116; Ma 39 
(óz efós) | éfósd A 44 | afósé Ma 4 (q. 1234) | 
s éfôsi Ni 39 | -é, -é To 6, 13, 24; S 1, 29, 36; 
Th 2; L 7, 87 | -é/é No 3; To 28 | s afôsi 
Vi 27, 35, 37, 38, 43 (q. 1234) | -fá- Vi 16 | -fá- 
Vi 6, 13 | s afósé Ph 84; Ve 47 (q. 1234); — 
indicatif présent 3 ps.: s efós No 2; Mo 64 || 
b. '(r)en-con-foncé': * 247056 Ni 19, 20 (‘jusqu’au 
moyeu’) | rèkfôsë W “2 (dvé lè bra) || c. 
"de(s)fonc(i)é*:'^ dfósé Ni 17 | t- Ni 85; D 30 (е 
lé bro). — Infinitif (q. 1233): désfôsi Th 72 (dé lè 
bru). 5 

137, 'enfondré':!? afôdrèy Vi ^36. — Infinitif 
(q. 1233 et 1234): èfôdrè Ма 39 (б: éfôr) | 
s èfôdré H 69 (q. 1234) | -ï B 5 (id.) | s afôdré 
Vi 27 | s afádréy Vi 13 | -ey Vi 22. 

14. *s'églot' ner (infinitif, q. 1233): s eglótné 
W 63. 

15. "enterré": étéré Ni 93; W 21, 66 | ёсуёг@ 
To ^71. — Infinitif (q. 1233): s éceré To 99. 

16. 'enlisé': élize Th 5. 
17. 's'enfouir' (q. 1233): s éfátwi To 78. 
18. 'mucié' (= entré)! masi Na 59 

(‘jusqu’au moyeu’) | -i Ph 33 (dé lè brai); W 21 
(ё burbi, q. 1233) | -ši Na 23 (dé lé brai) | must 
(emploi absolu) Na 112 (enfoncé en terre, sans 
boue). — Autres emplois absolus (q. 1233): "le 
char' a musi D 15 | è musi Na 44. 

= 19.? a? *(h)oté: hóté D 123 | ò- D 136; 
Ne 51 || b. *éhoti ('en-hotté'): èhòrï B 7 || 
c. *a(h)oté, -é, *awoté...: ahóté, -é Ne 69; 
Vi 8, 25 (arrêté contre une pierre, par exemple, 
en montant une cóte) | -é Vi 16 | -ey Vi 13, 27, 

38 | -éy Vi 47 | -ey Vi 22 | a(h)óté Ne 47, 60 | 
aóté, -é Mo 79; Ch 28, 33; Th 62 («en rac»); 
Ni 6, 9, 17, 26, 28, 36 (-o-), 45, 72, 80; Na 1, 
23, 79, 107; Ne 11 (Ле cheval’ è nméru ~), "23, 
24 (le cheval" è ~), 31, 32; Vi 6 | -e Mo 23, 
58; Th 5 (dé 1 bèrduy), 29, 62 («en rac») | -ë 
Ph 84 | -è Ch 43, “64, 72; Th 24, 72; Ph 37-45, 
54,61, 79, 81, 86; D 36 | a(w)óté Ch 61 | a, ôte 
Ph 69 | -è S 37; Th 14 (dans l'impossibilité 
d'avancer), 54 (id.) | awôté, -é Ch 4; Ni 112 | 
-e S 31 | -ë Th 73 | -è S 36; Ch 27, 63; Th 72, 
82. — Infinitif (q. 1233): aóté Ph 33 | awóté Ch 
16 | s a(h)óté Ne 47 || d. ^à hote: a hot L 35 (a 
nmoré ^ en panne). 

20.20 а. *aroki, -é, -ё..., *arotchíi, aróki 
S 13 (retenu par un obstacle, porte, etc.; infini- 
tif s aroki 's'accrocher', q. 1233) | -é, -é Ni 98; 
Ma 4, 9, 20; B 6, 16 | -è Ch 72; Na 116 (dmorè 
~, d'un objet ou d'une personne); D 7, 38, 72; 
B 28; Ne 4, 14-16, 47 | -ï B 5 | агосї, To 43. — 
Infinitif (q. 1233): s aróct, A 12 (dans boue ou 
pierres) || b. “A rok?! а ròk L “25 (nmóré ~); 
B 21 (à Roumont: ё nmèru ~), 28, 30, 33 
(‘demeurer ~', q. 1233); Ma 51; Ne 9, 33, 47. 

21. *é cro(u)ke:?? è kròk L 4 | -ae- L 2. 
22.2 +à sto(k):? а stòk Ni 17, 26, 45, 80; 

Na 116 (nmóré ~); W “39; Ma 20; Ne 9 | -ò 
Na 44, “69 (nméré ~ dé lè brai), Ph 33 (q. 
1233); D 36. 
23 ̂ a. *stantchí...: stäct Н 50,67, 74; L 1, 

66 (és ~ [sic., sans voy. caduque], q. 1233; sta- 
q. 2074), 106-116; Ve 35; Ma 12; B 5 | -a"- 
L 94 (infinitif, q. 1233); Ve 1, “15, 26 | -¿- 
My 1 (i s a ~ q. 1233) | -á- H 68 (-á q. 1233); 
L 61 | stáci D 84 (?), 96 (dé lè brai); W 30; 
Ve 38-42 | -à- W ‘39 | -à"- Ve 32,34 | -à- Ve 31 
| stácé My 4; B 2-3 ("је suis ~ avec mon 
char?) | -2"- My 6 | -à- My 2,3 || *éstantchi...: 
estáci L ^32, 39, 43, “50 | -à- Ve 6 | -6- L 29 | 
estáct L 19 | esta"ci Ve 24 | -à- Ve 8 || *astan- 
tchi: astáci D 38 || b. *è stantche: è 5:425 L 14. 

24. “arayi:?? агау: Ch 27; Ni 1. 
25. *(en)ancré:? ákré Ni 724 | énákré L 43. 

— Infinitif (q. 1233): s énákré Ve 1. 
26. *éwatchi, *s'avatchi (infinitif, q. 1233): 

èwačī L 101 | s avaëï L 66. 
27. *s'atassi (infinitif, q. 1233)? s atasi 

Ni 61 (dé lè brai). 
28. “ramané, -ou, -mo-:* ramané, -é W 30, 

“42 (i sô ~); H 21, 27, 28; L 61 (è brali), 87 | 
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ramòné, -é W “8, 10, ‘39, 66 | -u W 13; L 35 
(dvé lè brali, etc), 45. 

29.3! a, 'demeuré' *à sto(k), v. 22, *à rok, 
v. 20 b, *à hote, v. 19 d, *à sta Ni 17 (nmëré - 

“en plan?) || b. "demeuré": nmóré Na 101; D 15 
(dvé lé bru), 30 (dvé lé bró), 64; W 1 (dvé lè 

wéribir; infinitif démoré q. 1233), 3, 30; H 2- 
27, “28, “45 (dvé lè bró), 49; Ma 2 ("le char a 

— dvé n kwat “dans une flache"), 19 (est en 

panne) | -é Na 116 | -ay W 63 | nméré Na 59, 
84 | enm- Ni 20 | anmè- Ni 85 | -é- W 59. = 

Infinitif (q. 1233): dimoré W 13 | dmó- H 46. 
30. 'tenu*: tnu A 2. 
31. *cale: kalè D 68 (dé lé bra). 

32. *агёёё: arété S 36 (de lé bèrduy), Th 2 
(id.). 

= 33. *s'abókie (infinitif q. 1233):? s abókyë 
Ma 51; B 21. 

34. *abrunké:? abr&ké Th 62 (-í q. 1233). 
35. *«incrinklié»?^^ To 1. 
36. 'encramillé'?5 ekrami Na 112 | akramyi 

D 68 (dé lé brai). 

37. 'emmanché':?6 ёта"ёт L 94 (è tèr). — 
Infinitif (q. 1233): s émácé My 3. 

38. *émacralé: èmakralé Na 44. — Infinitif 
(q. 1233): s ... Na 109 | s amakralé D 84 (?). 

39. *s’afourner* (infinitif, q. 1233): s afurné 
Ne 41, 24. 

40. *«s'infournatchi» (infinitif, q. 1233)? 

To 37. 
41. *épátleu:9 éparlæ A 28. — Infinitif 

(q. 1233): s épatlœ A "20. 
42. *impidjt:^ êpigi Ch 16. — Infinitif 

(q. 1233): s épügí Мо 792? 

! Formé avec le préfixe 'en-' (2) sur bréwè 
А “18, рифу To 43 ‘boue’ (not. 22 BOUE, А 4); 

— (3) sur brwék To ^71, brók Ne 11 (not. 22, 
В). — Contrairement à ALW 9, not. 99, 9°, nous 

distinguons ce type (attesté dans un texte mon- 
tois du 15° s.: «embruequié, souillé de boue» 
ВТО 15, 231) du type 'embronchié 
(« BRUNCUS, FEW 1, 565a), notre n? 34. — 

Mais les formes chestrolaises ont probable- 
ment une autre origine que les formes picardes 
(v. not. 22 BOUE, n. 12). 

? Pour la finale, cf. ALW 2, not. 78. — On 
peut penser à une forme suffixée (comparer 
boul. bourbiller, FEW 1, 443a *BORVO-), mais 

certaines formes s'expliquent probablement 

par un changement de conjugaison (cf. Mo 23 

-i = peut-être '-1'). 
? Cf. afr. esbourbeler FEW 1, 443a BORVO-. 
* Dérivé inédit; le suffixe est traité à la fran- 

caise (-alyé et non -ayi). 
5 Dérivé de *sanke (6 a) et de *sankis 

*boue, vase' (v. not. 22 BOUE, N). Le dérivé 

"-iner' (6 b) manque à FEW 17, 16a SANK; il 

est attesté à Ve 39 sous la forme *éssanguiné, 

-ki- au sens ‘couvert de vase". — Aux mentions 

du FEW, ajouter LÉON. ‘èssankyi ‘enliser’ 

(variante *éssanké, -cré DW 1, 66). 

6 Dérivé de *BRENNO- (FEW 1, 515a). Com- 
parer *bérnatchi *1. vidanger; 2. vider du 
purin'. — À la q. 1233, on a répondu aussi 
s ébérné S 29, èt ébérné To 48. — Le picard 

*s'imbardakt, -bér- *s'empétrer dans les ron- 

ces' a une autre origine (ALW 9, 205ab). 

7 Ajouter To 7 (MAES) *intayi, -té- 'embourbé, 
arrêté”; comparer To 2 *intéyí ‘empêtré dans les 
ronces' (ALW 9, 207b, oü on supprimera l'hypo- 

thèse d'un rattachement à TALIARE). Dérivé, avec 

préfixe 'a-' (a) ou 'en-' (b), de tai ‘boue’ [non 

fourni à la not. 22 BOUE] (FEW 17, 390a, afrq. 

*THAHI). 
* Ajouter Vi “5 (Mass.) *s'amarer 's'embour- 

ber". Vi ^19 (ÉG; BSW 37, 293) tamarëy 

(synonyme *acroléy) ‘enfoncer dans la mare, 
dans un marécage'. Ce dernier est classé sous 
MARR par FEW 16, 533a. Remarquer que des 
correspondants du français 'amarrer' ou 'em-' 
(FEW 15/1, 2-4 mnéerl. *AENMARREN) ont des 

sens fort proches. 
9 Cf. not. 24 BOURBIER, MARAIS, P^. — Autres 

mentions: ALW 9, not. 99, 24°. Pour Ni 1, outre 

*inmarachf *embourber, entraver’, Copp. note 

*inmarachiner ‘empêtrer, enchevêtrer’. 

10 FEW 10, 87-88 *RASICARE; ALW 9, 205a. 
— Variante à la q. 1233: Mo 64 èl kar i t éräki. 
— Antonyme (*désembourber', q. 1233): dérásé 
To 99; dératyé A 60. 

! Forme préfixée en 'a-' (picard araskié, 
FEW 10, 88a *RASÍCARE), qui présente au 
terme de son évolution une curieuse ressem- 

blance formelle avec *amarachi (10). 

12 Comparer *crolis”, not. 24 BOURBIER, N. 
— Compléments livresques dans ALW 9, 

205b; v. encore CARL. *acroler Ph ‘22, *é- 
Ch 719, “50, 61, tin- Ch 63 ‘(s’) embourber'; 
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Vi 5 (Mass) *acroler, Vi “34 (Gloss. S'-Léger) 
*acroléy... 

В Le préfixe est généralement 'en-' (cf. 
ALW 1, c. 34); c'est 'a-' à H 46, 69; Ve 47; 
Ma 4; hésitations pour l'interprétation des a- 
de Ph 33 et B 23 (cf. ALW 1, c. 34 et 33: Ph 33 
èsèn, B 23 ésón ‘ensemble’, mais akraÿ- 
‘engraiss(er) aux deux pts). — À Ma 9, on dis- 
tingue *éfoncer ‘embourber’ ou ‘enfoncer (un 
clou)’ et *afoncer ‘creuser (un puits} . Autres 
mentions: "la charrette’ *éfonce W 21, "52, 54; 
L 20 (WARNANT, Cult. 47). 

14 Comparer B 7 “on d'fonce (ou ton wa- 
tchéle, de *watcheler *patauger') ozës fondris 
(q. 1233). Ajouter à FEW 3, 874. 

15 Autres dérivés: My 6 "*éfons'ner ou -rer 
(BSW 50/2, 562); My 1 «afonsnez, embour- 
ber» (VILL.). À My 3 éfôzré, v. n., 's'enfoncer 
dans un marais' (q. 1234). 

16 Cf. *fondris^ ‘fondrière’, not. 25. FEW 3, 
875 FÜNDUS. — Pour My 1, ViLL. notait une 
forme en 'a-*: *afondrer "s'embourber. 

17 Type 's'engloutiner', à ajouter à FEW 4, 
172a GLÜTTIRE. 

5 Remarquer l'emploi absolu (comparer 
'demeuré', 29b); l'ajouter à FEW 6/3, 193-4 
*MUKYARE. Cf. aussi WARNANT, Cult. 47: 'la 
charrette' *mousse H 2. 

TT FEW 4, 500-501 *нотт- (y ajouter le type 
non préfixé 'hotté"). Certaines des formes en a- 
classées sous c correspondent à 'en-', d'autres à 
'а-' (v. ALW 1, c. 33, 34). À Th 24, où on a 
répondu aóté pour 'embourber', on dit, à la 
q. 1233, que s aoté est s'arréter contre un obsta- 
cle dur. — Ajouter Vi “5 (Mass) *ahoter ‘être 
arrété par un obstacle --, surtout en parlant d'un 
attelage”: *s'a- 's'embourber'..., Vi “34 (Gloss. 
S'-Léger) *ahotéy 'arrété pour un motif quelcon- 
que”. — Antonyme ('désembourber"): déhóté Vi 
8; аёд- D 136; Ne 51; dèswòté S 37. 

? Aux points en italique, le sens est plutót 
‘arrêté par un obstacle (pierre, branche, etc 3". 
— Ajouter Vi “5 (Mass) *arokí ‘buter contre 
un roc, un obstacle’, Vi 34 (Gloss. S'-Léger) 
-éy ‘id.”, Vi 719 -èy 's'enliser' (BSW 41, 111). 

2! Comparer To 48 ë ròk, variante de -à- 
(t. 117). 

2 Cf. DL *èsse è crouke (L 43) ‘être arrêté 
par un obstacle'; BTD 2, 286, n. 3; FEW 16, 
405 *KRÓK. 

25 Au sens ‘se heurter contre un obstacle, 
être arrêté”, l'expression est connue dans toute 
la Wallonie. Cf. GESCHIERE 260, WARLAND 
Gloss. 175; FEW 16, 243a. — Antonyme: 
Ma 20 *distoker. 

^ Cf. DL 614 *stantche, -f FEW 12, 233 
*STANTICARE. — Les formes en è- sont peut-être 
préfixées ('en-'), mais elles peuvent résulter 
d'une évolution purement phonétique (compa- 
rer *stamint, *és-, ALW 9, 72а); a- de 
D 38, lui, représente bien le préfixe 'a-'. — 
Antonyme: distáct L 66; cf. DL *distantcht. — 
Autre sens (‘endiguer’): astáci D 96 (òn bas 
‘une flaque d'eau, une таге’), -é Ma 20 (/ ëw, 
lu góf, antonyme: distácé); v. vol. ultérieur. 

25 Ajouter L 7 tèst d'monou à stantche ‘il est 
resté en arrêt’, tèst stantchf ‘il est embourbé’ 
(WARNANT, Cult. 48). FEW 12, 233b *STANTI- 
CARE. 

26 Littéralement 'enrayé'. Cf. ALW 9, not. 
99. 38°; FEW 10, 24a RADIUS. — À Ch 28 агауї 
‘enrayer avec une chaine à l'arrière’. 

? Cf. ALW 9, not. 99, 21°. 
28 Cf. DL *awatchi (quelquefois -va-) ‘ava- 

chir, tasser, affaisser'; d'aprés Haust, du frq. 
*WAIKJAN (DL et BTD 16, 332-3); mais classé 
par FEW 14, 104a sous VACCA. 

29 Littéralement 'a-tass-ié'; ajouter à FEW 
17, 320a. 

39 Cf. WARNANT, Cult. 47: ‘la charrette' 
“ramane L 772, -mo- W "5, 13; à W 1 *ramoner 
‘s'empêtrer’ (ALW 9, not. 99, 51°, où l'explica- 
tion par RAMUS doit être supprimée); DL 
*ramani ‘rester, s'arrêter en route’. Ajouter cette 
forme préfixée à FEW 6/1, 183a MANÈRE (v. 
vol. ultérieur); changement de conjugaison, et 
passage occasionnel du 2* a à o, comme dans 
*d(i)mani, -mo-. Pour le sens, comparer 29. 

?! Cf. WARNANT, Cult. 47: ‘la charrette’ 
*dimeüre W 21, 52, 54; H2; L 720; *dimeáüre 
a stoc’ ‘reste achoppée' W “52. — FEW 3, 39a 
DEMORARI. 

? Cf. Ma 20 *s'ébókier ‘s'empêtrer’ (ALW 9, 
not. 99, 17*) — Comparer D 40 bógyé 
*embourbé' (méme étymon?). 

33 Cf. ALW 9, not. 99, 9°, et ci-dessus, n. 1. 
— À S 37 *iésse èbronkyi (ou -kf) ‘être dans de 
vilains draps'. 

3⁄4 Comparer 's'en-crink-(i)er'! ALW 9, 
not. 99, 14°. 
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35 Cf. ALW 9, not. 99, 20°; et MÊLÉS 
(cheveux), ALW 5, not. 127. 

26 Cf. ALW 9, not. 99, 34°. 
37 Cf. ALW 9, not. 99, 25°. 
38 Cf. ALW 9, not. 99, 205b (*s’afourner 

dans les ronces D 110). 

39 Cf. ALW 9, not. 99, 13°. 
^. Cf. ALW 9, not. 99, 4°: les formes en -ler 

qui y figurent (Ni 93 *s'epastéler, S 10 
*s'épastéler, То 48 *s'impát'ler) n'ont pas la 

méme origine que *s'épasturer, *s'épétrer, 

mais paraissent, comme les deux formes de 
notre tableau, représenter un type 'empasteler'; 

mentions à ajouter à FEW 7, 749b PASTA. 
41 Cf. ALW 9, not. 99, 5°. 
42 Ajouter encore *pítrouyè (infinitif, q. 1233): 

pïtrüyè Ma “48; cf. FEW 8, 604a PISTRÍRE; — 
*djoké ou *à djok ‘immobilisé dans un trou ou 

une ornière W 3; cf. FEW 16, 288b йк. — 

D'aprés sources livresques: WARNANT, Cult. 47: 

"la charrette se coupe", is” cópe; — nam. *écrau- 

wer 'embourber' (PIRS.), *s'écrauwé (HOSTIN); 

ALW 9, 203a; FEW 16, 380a *KRAWA. 

ADD. antonymes (outre les types signalés 

dans les n. 10, 19, 23 et 24). 

*débük'ler: débéklé Na 6 (le cheval est 
parvenu à —' ‘démarrer’). 

*lódj'ner: lôgné Ve 32, 34, «mettre des bois, 
des perches, pour faire un chemin dans la 

fagne ou pour dégager une charrette embour- 

bée». — Dérivé en '-ener' de *londje, au sens 

non attesté (FEW 5, 409a LÓNGUS) de 'perche', 

ou plutót en '-er' d'un ancien substantif dérivé 

*londjon. Comparer Ve 39 *lótener (dérivé de 

*lóton ‘solive’, FEW 16, 744b) ‘couvrir un 

chemin, à un endroit marécageux, avec des 

perches’ (REM., DSt 104). 

27. BOIS (étendue couverte d'arbres) 

Le même type, sous les mêmes formes, 

désigne l'espace de terrain couvert d'arbres 
aussi bien que la matière ligneuse des arbres. 

L'ensemble des données est traité à la not. 55 

BOIS (matiére). 

28. FORÉT 

Q.G. 12 «forét; forestier». 

En général, 'bois' ou "grand bois’ (A), pro- 
bablement plus répandus que ne le laissent 

entendre les réponses explicites.! 
"forêt" (B) ne semble autochtone qu'au sud 

du domaine; dans l'aire oà la forme de l'article 
féminin est "Jo a été relevée la forme secon- 

daire 'aforét' (B^). 

+ ALF 594. 
А2 (grand) bois' No 3; To 1, 2, 6, 13, 28, 

^36, 43, 48, /57, 58, 73 (J.H, 78, 94, 99; A 2, 

^13, 37, 44, 60; Mo 1, 20, 23, 37-44; S 6, 19, 

29,31, 36; Ch 4, 16, “19, 27, ^54, 63, ‘64, 72; 

Th 14, 24, 25, 29, 43, 46, 51, 54, 64, 72, 73; 

Ni 6, 9, 71, 26, 33-39, 61, 80, 85, 90, 98? (ou 

98), 107, 112; Na 1, 6, 22, 23, 44-79, 84, 99, 
101, 107, 109, 712, /120, 127-130, 135; Ph 6, 

15, 16, 33-42, 47, 53-61, 69, 81-86; Ar 1,2 

(ou 2); D 7, 15, 30, 34, 40-58, 68, 81, "91.94, 

^100, 101, 110, 113, 120, 123, 132, 136; W 59, 
63; Н 8, 21, 27, /39, 46, 67, 68 (ou 68), 69; 
L 1 (ou 2), 2, 73, 7 (ou 7), 61-87, 94, 99, 101 
(ou 101), 114; Ve 1,8, 26, 31, 35, 38-44; My 1, 
2, 4, 6; Ma 1-4, 9, 12, 19, 20, 24 (ou 24), 29, 
36-40, 42, 46, 53; B 4, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 719, 
21, 22, 23 (ou 23), 24, 27; Ne 4, 5,9, 11, 14, 
15, 16, 20, 22, 23, 24 (ou 24), 26, 31, 32, 39, 
44, 47 (ou 47; adj: gra), 49, 57-65, 69, “70, 
76; Vi 2, 18, ‘21, 35, 38, 43, 46, 47 (ou 47)? 

B^ a. *forét...: fóré No 2; Мо 75; Ch 27; 
Th 62; Ph 16; D 110; H 69; L 114; Ve 24 (pour 

l'Hertogenwald), 32-34 (id.), 47; B 6, 33; Ne 

33, 51-63, 69, 76 (et *aforét); Vi 6, 8, 712, 13, 

16, 25, 37 | -e Ph 79; Ne 44 | «forêt» To 39; 

Mo ‘75; Ni 7102; Vi “42 | foré Mo 44 | -œ A 7 
| «-ê» A 1, 28 | -œ, -& A 752 | -& To ‘71 | fóre 
To 73 (Ch. D.) | fore L 39 | fóré No 1 | fó- 
Th 82 | fóre To 7. 
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B +aforët...: afòrè Ne 76 (*è-d'dins lës-— 
ou *forèt); Vi 22, 27 (*grande ~), 36 3 

' Il est en effet probable que la plupart des 
pts oà la q. 12 n'a pas obtenu de réponse dési- 
gnent aussi la forêt par "bois". 

2 'grand' aux pts en italique. Pour les for- 
mes de 'bois', v. not. 55. 

* En toponymie: “lé bwè d’ Mérdó, la forêt 
de Meerdaal Ni 6, 9; +/ё bwè d’ Sogne, la 
forêt de Soignes Ni 6, 79, 98. 

^ FEW 3, 708b ronEsTIS; des formes avec 
agglutination du -a de l'article sont enregis- 
trées en gaumais, ainsi qu'en dauphinois et en 
gascon — V. aussi DASN. 12. 

* Autres réponses: 1? *futéye: futéy Ne 15; — 
2? «thier» L 3: «à Roclenge, le flanc des col- 
lines est partout recouvert de foréts, de sorte 
que l'on dit thier pour une forêt comme pour 
une montagne»; le sens premier est 'cóte', 
d'où secondairement ‘montagne, colline’; 
comparer not. 8 MONTAGNE, COLLINE, E; 46 
CÔTE, RAIDILLON, À. 

29. BOSQUET 

Q.G. 13 «un bois; un bosquet; un fourré; un taillis». 

Désignent, semble-t-il, proprement un petit 
bois les dérivés à valeur diminutive des issues 
de *BOSK-, celles-ci tantôt sous les formes 
*bwéh-, *boch-, tantôt sous les formes *bosk-, 
*bok-. 

Mais la notion n'est pas toujours bien déli- 
mitée par rapport à celles de haie (notamment 
en bordure d'un champ), fourré, bouquet d'ar- 
bres, et méme buisson et lieu couvert de buis- 
sons. La complexité de la q., par ailleurs, ne 
facilite pas l'interprétation des données. 

Al 1. а? *bochét: bòšè Vi (sauf 43: *p'tit 
bo) || b. *bosket, *boket, -tchet...: bóske No 3; 
To 24 (ou bó-, bw-); Mo 1, 58, 79; S 6-10 
(bo-), 13, 29, 36, 37; Ch 4-28, 43, ‘54, 63, 72; 
Th 72, 5, 24, 46, 53, 62, 82; Ni 1,6, 9, 20, 28- 
36, 39, 45, 80, 90-98, ‘102, 107, 112; Na 6, 
220, 59, 79, 99-107, 116, 120, 127, 130; Ph 6, 
11, 15, 45, 47, 61; Ar 1; D 7-25, 34-40, 64, 
73, 113, 120; W 3, 13, 35, 36, 42, “45. 59, 
66; Н 1-21, 37, 739, ‘42, 46, 53, 69; Ma 1, 9, 
35-39, 43; B 71, 4, 6, 23, 27, 28; Ne 14, 15, 26, 
43, 69 | -e S 1, 19; Th 14, 25, 29; L 39 | -č 
Mo 17 | - A7 | -æ A28; Mo 44 | «-æ» To 43; 
А ‘10, 720 | -é То 71; A 37, 44 | «boquet» 
Mo ‘75 | boké Mo 64 | bòčè No 2 | bo- To 48 | 
-e То 37 (~ *d' salingues ‘de saules’) | - To 73 
| «botchæ» To “57; A 7185 

2. a. *bwéh'té: bwèhtè L 101 (ou *boskedje 
selon enq.) || b.^ *boskétia...: bóskétya S 31; 
Ch 27; Th 53 (plus petit que ‘petit bois"); 
Ni 98; Na 109 | -étyó A 2 | bóktya D 81 | -tyó 

To 99; A 55; Мо 41, 42 | -té A 12 | -té A “13 | 
-ó No 3 | «boctew» To ‘36. 

3. a. ‘bwèhê: bwèhè L 29 || b5 *bóskió, 
*boukeû,, *bo(s)tió: bóskyó Мо 37 | -o Mo 69 
| buké, To 94 | bóstyó А “52 | bótyó A 60. 

4. аё *boch'lét bòslè Ne 52 || b7 
*bok'lét...: boklè To 13 | bó- To 7 (aussi q. 
123: composé de *choques ‘buissons’) | Бае, 
['-eleau'] To 6. | 

5. a. *bouhédje: bahèë Ve 6 || bj *bos- 
kèdje, *bus-, ... -adje, *bocáje: bòskèč D 46; 
L 750, 94, 101 | bus- Н 728, 50; L 1, 3, 4, “8, 
29, 732, 43, 61, 66, “90, 106, 113; Ve 6, 24 | 
-ač D 58; L 7, 87; My 6 | bés- H 27 | bokat 
А 50 | -à: А ‘52 | -ài Mo 729. 

62 *boscáye: bòskáy Ni 11, 39 (plus petit 
que 'petit bois"). 

7. *boscayon: bóskayó Ni 90. 
8.19 *boskiyádje: bôskiyaë Ph 45 (plus petit 

que "реш bois").!! 
A. ‘petit bois’: pti b. No 1, 3; To 2, 6, 27, 

28, 58, 73; A 50; Mo 1, 9; Ch “64; Th 43, ‘51, 
54, 64-73; Na 19, 22, 30-59, 101, 109, 112, 
129; Ph 6, 15, 37, 42, 53, 69-86; Ar; D 30, 58, 
64, 72, 91, 94, 100, 101, 110, 113, 123 (~ tô 
mitant dés tchamps), 132; W 21, 63; H 8, 46, 
67, 68; L 2, “99, 114; Ve 35,38, 42, 44; My 4, 
6; Ma 1, 4, 12, 24, 46, 51, 53; B ‘19, 21-23, 
30, 732, 33; Ne 4, ‘5; 11, 16, 20, 22, 23, 31, 
43, 44, 49, 60, 63, 76; Vi 43, 46 | pri b. Ni 20 
(à Ard); Ph 16; H 38 | pré b. Ni 17, 19, 61, 85. 

B.? 1. *(h)aye, “hiye: hay Ne 24 (petit bois) 
| (h)ay Ma 46 (id.) | лду Ve 32. m 
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2. tayète, *aliéte: ayèt D 110 (au milieu des 
champs) | alyèt D 136. 

B'.? +adjâ: ада B 22. 
C. ^ *ployin: p/óyé Ve 34 (M. Maréchal). 
р.!5 *djokèt: gòkè Ve 37, 39, 40; Ma 19; 

B 2, 4, 7 (~ *d'übes à Rogery), 12. 
E.'S 1. *troket: tròkè Ma 2 || 2. *trok'let: 

tróklé B 7 (~ *d'áübes). 
F.!5 *golia: golya D 38 (J. Nollet). 
G. 'buissons' Ph 54; My 2 (fort petit); 

Ма 20, 29; Ne 44 (pl || 'buissonnage* Ve 1, 26, 
41; My 1 (H. Cunibert), 3 (buxnad); B 24." 

r 7 ! Classement des types: dérivés en '-et 
(1), '-eteau' (2), '-eau' (3), '-elet' (4), '-age' 
(5), '-aille' (6), '-aillon' (7), '-illage' (8) de 
radicaux représentant l'aboutissement de 
germ. *BOSK-, v. FEW 15/1, 193b-194a, 196, 
198b; c'est aussi le cas des types rangés sous 
G, pour lesquels v. les not. 32 BUISSON et 33 
LIEU COUVERT DE BUISSONS. — Classement des 
formes: 1° le radical bós- (1 a, 4 a) des for- 

mes gaumaises apparait comme l’aboutisse- 
ment régulier de *BOSKU; à cette variante a dú 

correspondre au nord-est un traitement *boh, 

que conservent probablement les toponymes 
en bo (v. L. REMACLE, DW. 12, 5 sv); — 2? la 

forme buh- (5 a) semble elle aussi un produit 

autochtone de *BOSKU; on rapprochera de ce 
traitement les toponymes orientaux en bou 
(REMACLE, l.c.); — 3? le radical bwéh- soul- 

ève un probléme d'interprétation, dans la 

mesure oü wall. *bwé est traditionnellement 
considéré comme un emprunt de fr. bois 
(v. not. 55, introduction); v. REMACLE, h°, 

110, n. 1 au sujet de deux autres dérivés en 
bwèh-: «Les dérivés bwèhf *boiser', bweh'If 
*bücheron' [v. ici not. 176], etc., sont sans 

doute analogiques, malgré leur A, ой l'on ver- 
rait pourtant volontiers le produit de sk»; — 4° 
quant à la forme bôsk- (d’où БОК, et quelque- 
fois bóc-), dont dérive la variante nord-orien- 

tale  busk-, elle est  vraisemblablement 
empruntée au picard, mais est attestée de lon- 

gue date en français. — Pour le sens ‘bouquet 
d'arbres, v. not. 30, n. 2. 

2 V. Mass., LiÉG., Gloss. S'-Léger *bochét. 
3 Dans la périphrase *p'tit bokét d’ bwè 

D 68, ‘91, *bokét est peut-être une réinterpréta- 

tion plaisante de *boskét, mais s'analyse en 

‘bouchet' ‘morceau’; v. DL, FEW 1, 582a 

BÜCCA et vol. ultérieur. — Lieux-dits: *ó boskèt, 

1.d. du Bois-du-Luc; tal ducace dou boskét S 

37; *ó boskét Na “88. 
4 V. CARL? *bosquétia *boqueteau' (Th 32; 

Ch 26; Na 88). 
5 Ajouter DELM. *boquiau. 
6 Ajouter Mass. *boch let. 
7 La q. 1521 «terrain broussailleux» donne 

encore: bóklé To 28; bó- To 24; bóklé 

['-eleau'] To 13. Précision: le b. est composé 

de *chokes ‘buissons’ To 6 (q. 123). 
8 V. DL +роѕкёаје, *bus-, PIRS. *boscadje et 

ajouter VILL. et Scius *boskédje, BASTIN, Plan- 

tes et VILL. *buskédje. 
? V. aussi CoPP. *boscaye 1. ‘bocage’ (pro- 

bablement sans lien avec *boscaye 2. 'femme 

malpropre, en désordre"). — En toponymie: 
BASTIN, Plantes $ 14 *bouhaye, à My 1. 

10 Forme confirmée par BALLE, qui définit 
*boqueteau'. 

11 Ajouter CopP. *boskéye, f., ‘petit bois"; 
sans doute '-ée'. — Une enquête toponymique 

permettrait de compléter le tableau des dérivés 

de BOSK-; v. par ex. BASTIN, Plantes $ 14, à 

propos de *bouhaye (ci-dessus, n. 9) et de 
*bouhyi [dérivé en -ICIU], en composition dans 

*Tiyonbouhyi My 6; *Crokébouhyi My 5 (à 
Thirimont). 

12 FEW 16, 115a *HAGJA I 2, où il faut ajou- 
ter le type 2. V. encore "haie (à peler)' ‘bois tail- 
lis’, not. 176 TAILLIS, D; 'haie' et 'haiée' 
‘fourré’, not. 31, n. 14. 

13 Probablement dérivé en '-ard' de *HAGJA; 
v. aussi ALW 4, 113a et n. 2 (^hadjá ‘abri pour 

se protéger dans les champs à l'arriére saison' B 

24; ‘bout de haie servant d'abri sur un talus 
séparant deux champs' B 30) et ici, not. 31 
FOURRÉ, À 1 et n. 2 (*hadjá et *spés hadjá). 

Ajouter FRANCARD *hadjá ‘taillis, bosquet (aussi 

en toponymie); pl., fourrés'. À ranger FEW 16, 
115a, *НАСЈА, auprès de Vosges hagis (dérivé en 
-jcIU et non en -ARIU, comme l'indique Wart- 
burg), ce qui engagerait à revoir l'analyse des 

formes considérées par Wartburg comme un 

emprunt secondaire à allemand «ganz auf die 
Vogesen beschränkt». — Comparer encore 

REM., Top. Lierneux [Ve 47] 65-66 *hadjé 

Čo fond d' hadjé): dérivé du méme radical en 
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'-é'?, et v. la synthèse sur les toponymes еп 
*hadj- dans R. RoBLAIN, Top. Ebly [Ne 49] et 
Witry [Ne 50]. 

^ V, Haust, BTD 11, 204-5, *ployin 
‘accrue de bois” Ve 32, 35, avec le commen- 
taire: «bande de terre attenant à un bois et fai- 
sant corps avec un pré; si méme on défriche 
cette lisiére, l'herbe y pousse mal et le terrain 
se repeuple d'arbres; ainsi une bande de bois 
fait partie intégrante d'un pré». Pour Haust, le 
mot évoque l'idée d'un «bord d'étoffe qu'on 
replie pour faire l'ourlet». Dérivés en '-in' 
(-IMEN) de *ployt ‘plier’; ajouter la mention 
contemporaine près de Spa ploin ‘haie’ 
(1656-1795, Godefroy 6, 222b) FEW 9, 70a 
PLÍCARE. 

15 Plutôt ‘bouquet d'arbres: v. d'autres 
mentions de ces types à la not. 30, respective- 
ment E, C 1 et C 3. Aux pts en italique, le mot 
a aussi été recueilli à la q. «bouquet d'arbres». 

16 À rapprocher probablement des attesta- 
tions toponymiques “ès golés L 115, “au golia 
Na 116, v. BTD 23, 41, et à analyser peut-étre 
en 'gouleau', cf. FEW 4, 316 GULA. 

7 En toponymie: / аѕё B 5, désignant un 
petit bois. Correspondant de mfr. frm. acens 
‘domaine assujetti à un cens’, FEW 2, 582a 
CENSUS; v. aussi BTD 49, 91 (Top. de Rahier). — 
Réponses approximatives: 1° *hí (f): hi B 4; 
correspondant du liégeois “hé 'cóte escarpée 
couverte de bruyères ou de bois’, v. not. 35 TER- 
RAIN INCULTE, B et n. 6; — 2? *córti: kórti Ar 1; 
type 'courtil' attesté avec les sens 'verger' et 
‘jardin’, v. FEW 2, 853b-854a *COHORTILE et 
vol. ultérieur; — 3? *aló: aló, dans *in-aló 
d'épénes To 28, défini par ‘quelques arbustes 
groupés’; d'abord ‘saule’ (not. 167, C), d’où 
‘arbre tétard' (not. 185, D et parfois ‘bouquet 
d'arbres' (not. 30, n. 27). 

30. BOUQUET D'ARBRES 

Q.G. 14 «un bouquet d'arbres; un bouquet de fleurs». 

La notion n'est pas fermement délimitée en 
français (cf. TLF, s.v. bouquet: A 1 ‘bois de 
petite étendue, groupe d'arbres', avec la mar- 
que ‘vieux’ et un exemple de Lamartine, dont 
l'interprétation ne s'impose pas). La question a 
recueilli divers collectifs, que l'on regroupe en 
fonction de leur sémantisme de base, en écar- 
tant (n. 2 et 27) les mots, de sens assuré, trai- 
tés dans d'autres notices du présent volume.! 

Comparer les not. 37 TOUFFE (de ronces, de 
fougères) et, vol. ultérieur, TOUFFE DE POMMES 
DE TERRE, BOUQUET DE FLEURS. 

A? a. *boukét..., *boü-, *bo-: bukè To 78; 
Mo 9; S 10, 13; Ch 16, 72; Ni 20 (sauf Ard.), 
36; Na 1, 19, 49, 99, 109, 7120, 127; Ph ‘11, 15; 
Ar 1; D 791,101, 113, 136; W 732, 35, 36, 42, 
^45, 63; H 726, 39; L 1, “90, 101; Ma 36; Ne 
51, 60, ^70; Vi 16, 43 | «bouquet» To 1, ‘36, 39; 
Ni “102 | buke Ph 79 | -e To 94 | -é Mo 42 | -2° 
A 44, 55; Mo 229 | -k®, -é, -æ A 1, 2, 7, “20 
(bai), 28, 50, “52; Mo 41, 44 | рако W ‘56: 
H2,21,27, 28; L 85 | bóké? Ph 33,68; Ma4 | 
b. *boutchét^...: расе No 2; То 7, 13, 24, 37 | 
-e No 1,3 | -é To 2, 27, 73 (H) | -æ To 757. 

A'? *buskét, *brus-, *büs-...: buskè H 50; 
L 106; Ve 42; Ma 19, 24; B 2, 3, 4, 14, 15 | 
brus-^ B ^1 | būs- H 67. 

B5 *dokét: dókét B 28; Ne ‘19, 20, 33; 
Vi 38. 

C 1. *trokét, -tchèt: tròkè Na 79, 127, 129; 
Ph 33; D 25, 30,38, 40, 45, 46, 58, 72, 73, 84, 
100, 103; H 777; L 19; Ve 8, 37, 42; My 4; 

Ma 2, 9, 728, ‘38, 46, '48, 750 (e); 
Ne 20, 23, 26 J.H; Vi 35 | -čè My 6. 

2. *troké, -kia, -tchi: tróké Ve 1, 38 | -ë 
Ve 24, 34 | -e Ve 31, 32 | -kya Ph 53; D 7,94 | 
-& Vi 38 (E. Simonet). 

3. *troclét: rrôklè D 120 (enq. compl.); 
Ma 51; B 7, 11 (J.H), 15, ‘19, 30, ‘32, 33; 
Ne 4, "5, 16, 26 (enq. compl.), 31, ^48, 49 (id), 
^50, 63, 76. 

4. *troclé: tròklë Ve 35; Ma 42. 
C^? 1. *stroclét: stroklè Ne 710, 11, 21, 22. 
2. *éstroclé(ye): éstrókléy Th 29 (sur le 

méme pied), ‘67 Gd.) | -e(y) Th ^51 | -é Th 62 
(~ *d’ jon.nes-arbes). 
D? 1. *(e)stokéye, *і-..., *toké: estókéy 

Th 5 | -èy Ph 81 | -êy Ph 54 (~ “dè bouchons 
‘groupe de petits troncs’) | stókéy Ph 61 
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(groupe de jeunes arbres dans un taillis) | si- 
Ch 754 | se- Ph 84 | rôké Ne 49 | tókày Vi 46 
(q. 13 «fourré»). 

2. *sitocléye.... *toclé: sitókléy Ar 2 | su- 
D 110 | sé- D 120 | rôklé Ne "1, 44, 47, 48, 63. 
D” $ *édoclé (f.): èdoklé Ne 69. 
E.? *djokét: gokè D 101; Ve 40, 44, 47; Ma 

3, 4 (= *d' sapins), 19, 20, 21, 22, 53; B 2-6, 
7 (Rogery), 9, 11 J.H), 12, ‘17, 21, 22-27. 
E H *tchokèt: Côkè My 2. 
F° *bohéye, *boyéye, *bowéye...:! bohéy 

L 39 | bo.éy W 59 | bo,éy Ni 85 | bóyéy D 110, 
123 | bówéy Ar 1 (Ch. Gaspar) | bahiy 
W 13. 

G. *bodjéye:'? bógéy Ve 26. 
H. *bossét:? bòsè Ve 39 (aussi ~ “d” wéde 

‘touffe d'herbe’), My 1 (Lerho; aussi ‘touffe 

de cheveux’). 
I. *heuréye:? hèréy Ne ‘48 | huréy Ne 24 

(q. 13 «fourré»). 
JAS 1. *toufe: tuf Th 72; Ne 65 | -v Th 43 | 

tif To 58. 
2. *toufé, -fia: «fé D 132 | -fya Ph 42. 
J'.6 «stofée» Mo ^70. 
K.I? 1. *toupét: rupe Vi 6 («touffe»). 
2. *topéye: tópéy Na 116. 
L. *oupeü, y: t «pó,; A 710. 
М. *tópé, -ї,: tópé Vi 13, ^14 (groupe en 

général), ^21 (type général, surtout d'herbes), 
22, 27 (type général, surtout de bêtes) | A 
Vi 38. 
N. 1. *troupéte: trapèt S 37 (lieu-dit 

*troupéte as-arbes); Ch 27; Ni 33 | -et S 29 
(d'une méme souche), 36; Th 2. 

2. *troupia, A0 trupya Ch 61; Ni 97; 
Na 22; Ph 16, 45; W 33 H 37 | -yó A 20 | 
«-iau» Mo “75. 

3. *troup'léte: traplèt S 31 | -st S 728 (ou 
tr£-). 

N°. 1. *istroupéte: istrapèt Ni 39. 
2. *etroupia: strupya Ni 11, 112 (type géné- 

ral pour ‘quelques-uns’, enq. compl.). 
O. 1. ‘groupe: erup To 24; Ni 112 (J.H. 
2. *groupió: grapyó Th 64.2! 
P” *cwatia, *ca-: kwatya Ph 6 (~ *d'arbes) 

| ka- Th 53. 
OD *eat'lot: katlo Th 25, 73 | -ó Th 54 

(rarement employé; plutôt ~ “d” cèrîses). 
R. *cârè:? karè Th 24. 
5.25 1. trond: rô Ne 63 (~ *d' sapins). 

2. “ronde, *rone: ródé, róne Ne 39 (groupe 

d'arbres, de maisons, de gens, de bétes). 
T. «aouch(e)rie»?9 То 99 (ën ~ d abr)” 

l On incorpore quelques données provenant 
de la q. 13 «fourré». 

? On se reportera à la not. BOUQUET (vol. 

ultérieur) pour l'étude des variantes et pour 
l'analyse du rapport entre А et À”, le second 
type étant beaucoup mieux représenté dans le 
sens ‘assemblage de fleurs’. — En B.R., tbou- 

két... apparait comme un gallicisme, dont le 
sens premier est ‘assemblage de fleurs’ et dont 
le sens ‘bouquet d'arbres' est secondaire; pour 
une interprétation différente de la chronologie 
sémantique, v. FEW 15/1, 198b *воѕк-. — La 

q. 14 a aussi recueilli des formes étymologi- 
quement apparentées à *boukét..., mais dont le 
sens est: 1° ‘petit bois, bosquet” (cf. not. 29 
BOSQUET, aux lieux cités entre crochets): 

*bochét [A 1 a]: bóse Vi 721, 37 (ptit ~); — 
*boskét [1 b]: bóské Mo 79; Ch 16, 28; Th 82; 
Na 22; D 15 (p'tit ~), 36, 64; W 66; H 38 
(id.), 69; Ma 1, 9, 43 (p'tit ~); B 27; Ne 14, 
15, 26, 60 (7.Н.); -e S 10 (J.H.); — *boskétia... 
[2 b]: bóskétya Ch 27; рокі, А 12 (‘p'tit ~); 
«boctiau» А /57; — *botió [3 b]: bótyó А 60; — 
*bouk'lé [4 b]: buklé To 6; — 2? ‘buisson’ (cf. 
not. 32): *bouchon, *beit-: baiXó A 60 (arch.); 

Th ^51; Na 84; Ма 732; bæ- Ni 38; — 3° ‘lieu 
couvert de buissons’ (cf. not. 33): *bouh'nédje: 
baihnéc My 1 (Н. Cunibert). 

3 Influence de *bokét ‘petit morceau? (vol. 
ultérieur; FEW 1, 582a BUCCA)? 

* Palatalisation secondaire de k en picard; 
cf. ALW 1, c. 9 CHAMBRE, etc. 

5 .r- sous l'influence des représentants de 
*BRUSCIA? Comparer le croisement de ceux-ci 
avec 'buisson' et dérivés (not. 34 BROUSSAIL- 

LES, B). 
$ FEW 15/2, 64a DOCCE; v. aussi not. 37, 

ADD., n. 2. Le type est mieux attesté dans 
le sens ‘bouquet de fleurs’; v. vol. ultérieur. 
L'opposition "bouquet d'arbres! ~ 'douquet de 
fleurs' est enregistrée à D 136; Ne 51, 60, 70; 
Vi 16,43. 

7 Dérivés en ‘-et' (1), '-eau' (2), '-elet' (3), 

'-eleau' (4) de "troche', sous C; en '-elet' (1), 

'-elée' (2) d'un radical strók-, sous С”, lequel 
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pourrait résulter du croisement de 'troch-' avec 
'estoqu-' (ici sous D). FEW 13/2, 156b TRA- 
DUX. — V. aussi not. 147 TROCHET et l'index 
pour d'autres attestations. 

š Dérivés en '-ée' (1) et '-elée' (2) de 
'estoc' ‘souche’ (v. ci-dessous, not. 57, B 1); 
le sens des dérivés est 'ensemble de jets 
poussant sur la même souche'. V. BAL, Büch. 

206 *èstokéye ‘touffe, cépée’ et comparer not. 
37 TOUFFE, G, dérivés. — Le type D' semble 
résulter du croisement de D 1 avec *dokét 
(B). 

? On suppose que E et E sont apparentés. 
Étymologie? V. not. 37 TOUFFE, ADD., n. 4; 
not. 147 TROCHET, n. 7 (à propos de mots dont 
le radical est ёдр-). 

10 Le sens des types F-L est ‘ensemble de 
tiges (herbacées ou ligneuses) constituant un 
seul plant". Comparer ici, not. 37 TOUFFE de 
ronces, C et, dans un vol. ultérieur, TOUFFE de 
pommes de terre. 

! Comparer not. 37 TOUFFE, C et n. 8. Pour 
le sens ici visé, v. LÉON. *boyéye ‘touffe d'ar- 
bustes’. 

12 Comparer not. 37, E. Pour le sens ісі 
visé, comparer DL *boudjéye (suffixe '-ille', 
tandis que le suffixe du type G est "-ée') 
‘touffe, ensemble de tiges sortant d'une même 
souche”. — Pour la base, *bodje ‘tronc’, v. ici 
not. 58, C. Pour le dérivé, v. FEW 15/1, 101b 
BEUKJE, où on biffera Huy bohei [lire f.], lequel 
est à ranger sous BUH (15/2, 2b); comparer ce 
type ici, sous F. 

13 Comparer not. 37, F^. 
14 Ajouter BAL, Bách. 206 

‘touffe, cépée’ (synon. *éstokéye). 
5 Type 'hurée'. V. FEW 4, 516a *HÜRA 

(Neufch. heurrée ‘touffe, trochée") et compa- 
rer not. 37 TOUFFE, L; not. 48 TALUS, B. 

16 V. FEW 17, 346b *rorr (outre le simple, 
ici sous 1, et le dérivé en '-eau', ici sous 2): 
Rethel étoffée ‘touffe’ (exact correspondant de 
J^). Comparer not. 37 TOUFFE, autres rép. 

U V. FEW 17, 343b *ТОР (sens ‘réunion 
d'arbres" enregistré pour frm. toupet: Ac 1718- 
1798); ajouter, 344a, le dérivé wallon en '-ée'. 

18 Littéralement "houppeau*: comparer les 
sens recueillis par FEW 16, 267a et b *HUPPO 
(notamment Nivelles *oupia 'touffe de bran- 
ches ou de fleurs"). 

*bousséye 

19 Sous M-O, mots de sens suffisamment 
général pour s'appliquer à des groupements 
d'objets, d'animaux, d'individus; la plupart 
reparaitront à la not. TROUPEAU, v. vol. ulté- 
rieur. — Pour M, comparer ЛЁС. *taupé, m., 
‘troupe, rassemblement de bêtes”, inséré FEW 
22/2, 56b. 

20 Types 'troupette' (1), '-eau' (2), ‘-elette' 
(3). V. FEW 17, 397b THORP, sous j, ой on 
ajoutera le type 1. Les formes en 'es-' classées 
ici sous N° pourraient avoir subi l'influence de 
(é)stoke et dérivés (v. ici sous D). — Pour le 

sens ici visé, v. BALLE *in troupia d'arbes, 
d'après l'Enq. (mais la définition “grand nom- 
bre' convient mal); REMACLE, DRo 'troupeau 

de chénes'. 
21 On néglige les réponses: "2, 3 arbres", "3,4 

arbres’, '*sakants-arbres', ‘quelques arbres'..., 
parfois augmentées de l'adverbe 'ensemble'. 

2 V. CARL? *cwatia, *ca- ‘ensemble, masse 
(de maisons, de ronces...) (les deux Th 24). A 

classer sans doute FEW 2, 812b *COACTIRE. 
Comparer, FEW, l.c., liég. *cwate 'endroit oü 
l'eau s'amasse’; *cwaté ‘id.”, non relevés à la 
not. 25 FONDRIÈRE. 

3 Dérivé de la méme base que le précédent, 
ou méme type que 'chastelot' *trochet de noi- 
settes', v. ici not. 147, G 3 et n. 10? 

24 Туре 'carré'. Comparer not. 33, п. 5. 
?5 Types 'rond' (1) et 'rondeau' (2) avec, 

dans la deuxième forme, assimilation de nd 
à nn. À classer FEW 10, 521a et 523b 
RÓTÜNDUS. 

2° V. REN. *aoucherie f. ‘groupe d'arbres’. — 
Le témoin rapproche le mot de *raoucher, 
défini ‘grouper’; ex.: tèl glin.ne [ês] èl raou- 
che sès poupions d'zous sés-éles “la poule ras- 
semble ses poussins sous ses ailes', v. REN. 
*rahoucher 'grouper, attirer, réunir le monde 
autour de soi’ (et dérivés en -ей, fém. -ware; 
-áge). Étymologie? H faut sans doute reconnaí- 
tre ici pic. *aoger 'semer, planter (arbres)'; 

*aogerie ‘pépinière’; v. N. DuPIRE, Romania 
68, 1944-45, 192sv. (proposition de rattache- 
ment à OLCA, cf. FEW 7, 339); BTD 20, 1946, 
248; DW 4, 124. 

27 Réponses considérées ici comme approxi- 
matives (v. aussi n. 1): 1? *massif...: masif 
Na 20, 107 (?); Ph 61; D 73; H 69; L 61, 66; 
Ve 6; -éf W 66; comparer not. 31 FOURRÉ, F et 
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v. l'index; — 2? *aló: aló To 28 («quelques 
arbustes groupés: — d èpen»); comparer not. 29, 
n. 17 et renvois; — 3? "tête d'arbre*: cès d òp Ve 
26 (èn bèl ~), cyét d ате To ^71; comparer 
ibid., H 2 a; — 4 *boh'té: bohté ['-eteau'] L 
101; *boh'lé ['-elée'] (f. bohlé Ve 34; v. le 

commentaire de REM., Gloss. s.v. *bohote ‘arbre 
tétard' (et ici, pour ce type, not. 185, A 1); — 
5? *tayés: tayé Ni 26; comparer not. 176 TAIL- 
LIS, À 2; — 6? *gloriéte: glóryét L 29; v. DL *glo- 
riéte «gloriette», tonnelle, berceau de verdure; 
FEW 4, 164b GLORIA. 

31. FOURRÉ 

Q.G. 13 «un bois; un bosquet; un fourré; un taillis». 

La notion n'est que trés rarement délimitée 
par rapport aux notions voisines de bosquet, 
buisson, lieu couvert de buissons et lieu cou- 

vert de ronces, broussailles, bouquet d'arbres 
(v. ces notices). Semblent seuls spécifiques en 
méme temps qu'autochtones les synthémes 
intégrant l'adjectif 'épais' et les dérivés nomi- 
naux de cet adjectif (A), ainsi que le type bas- 

` tognard *raspadje (B). 

A 1. "épais bois': spé bwè D 123; Н 27, 
^28; L 114; Ma 36; B 23 | spe bó Ph 81 || "épais 
*adjá^': spé aga B 22 || ‘épais buisson’: spe 
buÿô Na 129 || "épais buissonnage'? spè 
buhnèč Ne 35 (buy-), 44 | -- buynaë My 2 
(pl.), 3 || "épaisse tache" sipes tec D 30 | -- tac 
D 405 

25 +(è)spès, *épés (m): spé Ma 2 | espe 
Mo 23 (I ~ du bà) | èpè Mo 1 (I ~ du bó, 

opposé à / klër du bó). 
3.7 *s(u)péhe... (f): spèh Ve 32 (n'est plus 

compris; subsiste dans *ë lès =s, lieu-dit) | su- 
Ve 34 (défini 'taillis'), 39, 40; My 1 (H. Cuni- 
bert) | spéy My 4; B 7 (Dr Lomry; inconnu à 
Rogery). 

4. *spèhis”, -chis'... (m.): spèhis Ve 37, 38 
(aussi à la q. 124 «broussailles»), 41, 42 (id.); 
B 4 | -xis Ve 47 (mais inconnu de R. Henry); 
Ma 20; B 2, 3,5,6 | -is B 24. 

5. *spécheü: spesé Na 49 (tli ~ dèts) 
bwés). 
B *raspadje: raspac B 11 (q. 123 «lieu 

couvert de buissons»), 12, “19, 21, 27 (aussi 
q. 124 «broussailles»), 30 (id), "32, 33. 

C? *brouhion, -ô: bruhy6 L 732 | -ó L 43. 
D. *vó^tion: vo"có Ve 26 (~ “du spènes, du 

cohis” ['branchages']). 
E.” *farboulia: farbulya Ph 79 (d'après un 

forestier). 

F." *massif...: masif S 37; Ch 61; Th 62; 
Ph 61; D 120, 136; Ve 40 (quelquefois; v. 
*supéhe); Ma 46; Ne 32 | -if, -éf D 132; H 21; 
Ve 32. 
G. 1. fourré": faré, -é No 1,3; To 39,94; A 

12 (variante faire q. 123 «buisson»); Na 720, 
59; D ‘91; Ve 24; Ma 19, 24; B 23; Ne 60, 65 | 
-& To ‘71 | «-œ» А ^52 | -& A 28 | fáiré Ar 2 | 
«-œ» A ‘13 | faré, -é A ‘42 (= *d' rinches); 
Th 72; Na 109; Ph ‘11, 15; H 69; Ar 1; D 110, 
120; Vi 6 | -e Mo 1; Th 25, 43, 751, 53, 54, 82; 
Ph 84 | - Th 64; Ph 37, 42, 53, 54, 79, 86; D 84; 
Ne 26 | -èy Vi 21 | -œ A 7 | -œ Mo 41 | fôré, -é 
W 3; Vi 25,27 | -é, W 59 | -e Vi 27 | -è Ma 43. 

2. 'fourrée": faire, No 2 | füré Ne 44, 49, 60, 
63, 770 | -é, Ne 76 | -è, Vi 2 | fóré, Ne 69.14 

! Classement et étymologie. C'est à tort, 
nous semble-t-il, que le FEW sépare sous 
deux étymons, SPÍSSUS ‘épais’ et une forme 
reconstruite *spissiA ‘épaisseur’ (v. FEW 12, 

198a et 197a), les formes classées ici sous А, 

pour la raison que certaines d'entre elles (ici 
sous 3-5) «kónnen unmôglich direkt auf 
SPISSUS beruhen» (197b). Pour ce qui est des 
formes wallonnes, le double aboutissement de 
-SS- en -s- ou en -й?- ne fait pas difficulté; 
v. REMACLE, /?, 85-6. D'autre part, le ratta- 
chement à *sPÍssiA des types classés ici sous 
4 et 5 rencontre un obstacle morphologique 
important: comment, en effet, justifier une 

dérivation en '-is' et en '-eur' à partir d'une 
base nominale à valeur abstraite? On analyse 
donc les formes comme suit: syntagmes inté- 
grant l'adjectif 'épais, -esse', ici 'touffu, 
serré” (1), dérivés 'épais', s. m. (2), "épaisse", 

s. f. (3), 'épaissis' (4) et 'épaisseur' (5). (Sous 

FEW 12, 198a spissus, il faut corriger les for- 
mes liégeoise et malmédienne.) — Comparer 
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‘clair’ et dérivés substantivaux au sens ‘clai- 
rière’ (not. 40, A). 

? Avec "(h)adjá, dont le sens propre est 
‘bosquet’; v. not. 29, B et ci-dessous, note 
finale. 

? V. not. 33 LIEU COUVERT DE BUISSONS, À “ 2 
et ci-dessous, note finale. 

^ Avec 'tache' ‘endroit qui se distingue des 
alentours par certain avantage ou désavan- 
tage; v. DL, FEW 17, 294a TAIKNS. — En 
outre: "laide tache": lêr tac D 58. 

? Ajouter les périphrases: “one pléce wice Кей 
Г bwès èst pus spés My 6; “do bwés k'ést spès 
B 28; *él tayi ést spés Th 14. Dans le méme 
sens, avec "ги": *lës-arb,, i sont drus No 1. 

 Attestations à porter auprès de afr. espés m. 
'fourré, broussailles Bueve, FEW 12, 198b 
SPISSUS. 

7 V. DL *spéhe ‘fourré’ (Stavelot, Mal- 
medy). — Attesté en toponymie: v., par ex., à 
Ve 32 (tableau), ainsi que La Supexhe à Saint- 
Remy [L 42]. De là, le nom de famille Delsu- 
pexhe. 

8 V. FRANCARD *raspadje ‘broussaille, 
buisson'. Type 'raspage', collectif de 'raspe' 
"bois provenant des taillis; taillis', sur lequel 
v. not. 176, A; à ajouter FEW 16, 671b-672a 
RASPÓN. 

? V. DL *brouhion ‘buisson’ et l'expression 
*qwand lès háyes drèssèt, lès b. hoátét ‘quand 
il y a des haies, les buissons peuvent vous 
écouter'. Type 'broussillon', à classer FEW 1, 
572b, *BRUSCIA, auprès de afr. broçon ‘touffe’, 
etc.; v. d'autres dérivés à la not. 34 BROUSSAIL- 
LES, A. 

19 Proprement “chose enroulée, entortillée?; 
v. REM., Gloss. *vótion 'entortillement, petit 
tas enroulé’; FEW 14, 626b *vOLVÍTARE. — 
Autres sens du méme mot: ‘espèce de gâteau” 
(ALW 4, 321b); ‘tourbillon de vent’ (ALW 3, 
141b). 

1 Comparer REM., Gloss. “farbêriyom 
‘brouillamini, confusion (d'objets, de paroles)’, 
avec la proposition hypothétique: «à classer 
FEW 1, 520a sous BREVIARIUM, comme fr. 
brimborion (avec influence du verbe éfarbouyi 
La Gleize, Stavelot, *'embrouiller')?». Pour ce 
verbe, v. FEW 1, 616a BULLARE. 

12 V. aussi BALLE ‘massif et ici, à l'index. 
FEW 6/1, 452b MASSA. 

15 Substantivation du participe passé-adjec- 
tif 'fourré' ‘garni d'arbustes, de buissons, de 
bois épais’; v. FEW 15/2, 159a *FODR, où on 
ajoutera le type féminin. 

14 Autres réponses, classées en fonction de 
leur sens de base: 1? buisson, ensemble de buis- 
sons, lieu couvert de buissons (v. les not. 32 et 
33, ainsi que la not. 36 RONCE pour les détermi- 
nants): 1. 'buisson' A 37 (~ *d' ronches, ~ 
*d' éspénes); S 10, 13, 29; Ch 27, 43; Th 29 
(~ “dè spénes), 46; Ni 20, 26, 38, 80, 85 (= "di 
ronces, pl.), 112; Na 129, 130 (qui ne vient pas 
en arbre, arbuste touffu); Ph 6, “47 (*dins lès ~); 

D 81 (p. ex. ensemble de prunelliers), 96; L 94, 
^99, 101; B 11, 714, 15 (pl); — 2. 'buissonnage' 
L 101; Ve 1; Ma 12, 53; B “14; formes en 
br- W 35, “42 (pl), 66; H 8; — 3. 'buissonnis' 
Na 79, 99, 101 (pl), 112, 7120; Ph 33 (*ké —/); 
D 15, 36 (pl), 38, 46, 58, 68 (~ tà n'i sawè 
moussi [Aa n'y savoir mucier (entrer)']), 72; 

Н “42; Ne 39; H 38, 50-68; L 116; Ma 4 (~ “di 
spènes), 9; — 2? petit bosquet, haie (v. not. 29): 
1. dérivés de *BOSK-: *bouhédje Ve 6; *boscáye 
Ni 36; *boscayon Ni 90; *boskiyádje Ph 45; — 
2. dérivés de *HAGJA: 'haie': hay Ne 39 (défini 
par ‘haie; fourré’); "hayée': ayéy Th “2 (défini 
par ‘fourré’); *(h)adjâ, -á: hagà Ма 42 (aussi 
lieu-dit); B 12 (— *di spénes, di ronches, ou 
*bohéye); — 3? petit bosquet ou haie formant 
limite (v. aussi not. 39 LISIERE, n. 15): *hinon, 
*chi-: hinó H 77 (q. 1527, défini par ‘ligne 
d'arbres entre deux prairies ou champs"); L 106 
(2); ši- Ch 61; Na 127 (q. 123, ‘massif de buis- 
sons formant haie le long des ruelles ou à la 
limite d'un champ"), 135 (‘bande de bois ser- 
vant de retraite au gibier’); v. HAUST, Érym. 
145, n. 2; FEW 17, 114b; — 4? amas de ronces, 
lieu couvert de ronces, (v. not. 37, 38): *ronhis', 
-chis”, cht, cht. róhis H 2 (-is), 37; Ma 4; 
-šis Na 22, 79, 130; D “100; -$ï Ni 90; -šī B 24 
(lieu couvert de ronces); *ronch'nis^ rôsnis 
D 73; en outre: *tás d' ronches Vi 43; *moncia 
d' ronches Mo 9; «hou ed rinches» To “36, avec 
"haut', sur lequel v. notamment not. 32 BUISSON, 
C; *divins lés ronhyes L 101; — 5? terrain brous- 
sailleux, inculte: *roupis^ [-iciv] L 113; compa- 
rer *roupéye, f., ‘terrain inculte? à Ve 39, REM., 
Gloss (ici not. 35, n. 22); FEW 16, 735a, flam. 

ROPPEN. — Quelques réponses ont été portées à 
la not. 30 BOUQUET D'ARBRES. 
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32. BUISSON (carte 11) 

Q.G. 123 «buisson; lieu couvert de buissons».! 

"buisson' (A) est représenté presque partout 
sous des formes autochtones: noter l'aboutis- 
sement régulier hz, y, $ de -SK- (REMACLE, Л», 

164); l'alternance ò, w (vélaires), и, wi (palata- 
les) à l'initiale? Dans le Tournaisis, ой "buis- 

son' est inconnu, TEH a relevé *choque (B) et 

"haut', 'hautée' (C); pour ces types, dont le 
sens premier est *touffe (spécialement de ron- 
ces, d'épines)”, comparer not. 37, P et Q. 

* ALF 187; ALCB 598; BRUN., Enq. 209. 

AJ Ï: *bouhon...: baihó D /32, 34,64; W 1, 
^8, 10, 21-35, 736, “39, ‘42, “45, "56, 66; H 1, 
2, 21-69, 70; L 1, 3, 4, 7, 19-39, 45, "50, 66- 
87, ‘90, 99, 101-116; Ve 35-44; My 4; Ma 2- 
19, 24, 36 | -à" L 61 | -ò Ve 24, 26 (9. 13; v. 
-y0) | -ő Ve 6,8 | -6n L 94 | -от Ve 1, 31, 32 | 
-òn Ve 34; My 1,2 (ou -óg q. 13) | -à W 13; 
L 2, 14, 50 | -â H 8 (var. -ő q. 122) | -åy W 63. 

П. *bouhyon: baya Ve 26 (q. 123; v. bon, 
47; My 3, 6 (b&-); Ma 20; B 2-7. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

BUISSON 

© “bouhon 

= "Bbouhyon 

Ф bouchon 

V “huchon, "Aen, 

— *bwisson 

* Type inconnu 

Ш. a. *bouchon...: bušð А 2, 20, 28, 37 (q. 

13; mais b«isró q. 123), 44, 50, 52, 60 (arch); 

Mo 1-17, 23, 729, 41, 42, 58, 775, 79; S 1 (q. 
122; bu- q. 123), 6, 10, 13 (ou bu-), 29 (q. 13; 
bu- q. 123), 37; Ch ‘19,26, 27 (ou bu-), 33-72; 
Th 711, 14, 24,25, 29-53; Ni 2, 5,6, 9, 17, 
19, 20 (mais A. à Ard.), 26-33, ‘35, 45, 61, 
80, 85, 93-112; Na 1, 6, 19-69, 79 (dans *spé — 
fourré, q. 13), 84, 99, 101, 107, 112, 120, 127- 

135; Ph 6, 711, 15, 16 (b&-), 33-61, 69 (J.H.; 
bu- enq. compl.), 81; Ar 1; D 7-30, 36-46, 58, 

68-101, 113; W 3; Ve 47 (ou -x6); Ma 1, 29, 

35, 39-53; B ^1, 9-33; Ne 4, 75, 9, 14-16, 26 | 
-6n Мо 44 | -d W 59 | -âx Ne 76 | -à, Ni 20 
(Ard. || b. *buchon, *bü-, *beu-...: busó To 2, 
6, 99 (arch); А 7; S 1 (q. 123; mais bu- 

q. 122), 19-36; Ch 4, 16, 27 (Fd Philippe; bu- 
J. Plumet), 28; Th 72, 5, 54-82; Ni 1, 36, 72, 

90; Ph 69 (enq. compl.; bu- Ј.Н.), 79, 84 (gra- 
phié, sans doute par erreur, busó), 86; Ar 2 (ou 
-ày D 110; 120, 123; Ne 11, 20, 22, 723, 24, 

TOME 6 
CARTE 11 
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33, 49, 65; Vi 2, 25-35, ‘36, ‘42, 43-47 | -ón 
Vi 37, 38 | -å Ar 2; Ne 39, ‘50: Vi 16 | -à Ne 
60, 63; Vi 6 | -à. Ne 47 | -à, Vi 18 | -àg Vi 8, 
13, 22 | -an Vi 721 | bésó, bæ- Ni 11, 38, 39; 
Ne 31 | bæ- D 132; Ne 238, ‘70 (-Ó | bè. 
D 136; Ne 32, 43, 44, 51, 57, 69. 

IV. *bwisson...: bwisó No 2; To 24; A 1 | -,ó 
To 78 | -è, To 1, 39. 
В^ 1. *choke ('d'épines'): $òk To 6, 58; S 

10 || 2. *chokét ("d'épines"): soké A 2 (таѕс.). 
C 1. 'haut': ó A 60 (ou ótéy; v. *bouchon) | 

d; To 73 (réunion de buissons) | « To 43 | 
«hou» А “18 (~ *d' rinches [е ronces’: v. not. 
37, P] | «ihou» To 39 (synon. de buisson") || 2. 
"hautée': org, A 60 (aussi q. 13, ‘souche non 
coupée") | -té To ‘71 (plutôt ‘ensemble de buis- 
sons")? 

! Complétée, pour le type "buisson', par les 
q. 13 «bois, bosquet, fourré, taillis», 122 
«touffe de ronces» et 124 «broussailles...». 
Les variantes principales sont intégrées dans le 
tableau. 

? Les premiéres formes répondent exactement 
à afr. boisson (Roland-RoseM; Dex, FEW 15/1, 
196a *BOSK-), les secondes à afr. frm. buisson 
(dp. env. 1190, ibid). FEW 15/1, 209a, n. 22 
explique le passage de oi à ui en français par 
l'influence de *BUsKA; BLOCH-WARTBURG sup- 
pose un croisement avec buis. La deuxiéme solu- 
tion est exclue pour les formes belgoromanes 
en bus-, qui, étant donné la disposition des aires, 
doivent étre réguliérement issues de *BOSK-. 
V. encore M.-G. BOUTIER, DW 28, 28-29. 

3 "buisson d'épines', seul ou en concurrence 
avec 'buisson', à A 28, 752; S 10; Ch 26; 
Th 25; Ni 35; Ar 1; v. formes à АГАМ 1, с. 35 
(y porter spen Ch 26; éspén Ni ^35). Expres- 
sion: *éne tchéte come on bouchon d'épénes 

‘une tête comme --' A 44; v. ALW 5, 269b et 

ici not. 34, n. 11. — Dérivé: *dusbouch'ner 
Ne 14, terme de *bokion, ‘enlever le fin avant 

le gros, c.-à-d. les buissons avant les arbres’; 

ajouter à FEW 15/1, 197b *BOSK-. 
^ V. not. 57, A et FEW 13/2, 349a *TSÜKKA 

(souche' au sens 'buisson' pour Gondc.). 
L'italique signale les pts oü le mot est déter- 
miné. — Sens dérivés de 'souche' à l'ouest: 
‘arbre tétard' (not. 185, E); ‘touffe (de ronces)’ 
(not. 37, Q). 

* Méme évolution de sens que pour le type 
précédent; v. not. 37, P et FEW 24, 370a ALTUS 

(S'-Pol "haut" ‘pied de plante’), 374 (Aiript 
"hautée' ‘tête de cep"). 

6 Autres réponses: 1? *brouhió: braihyó 
L 43; type 'broussillon' (FEW 1, 572b *BRUS- 
CIA), relevé pour L 32, 43 à la not. 31 
FOURRÉ, C; v. encore d'autres formes en 
*brouh- à la not. 33 LIEU COUVERT DE BUIS- 
SONS; — 2? *bouhion: bathyo L “32; probable- 
ment croisement entre 'broussillon' (connu 
en ce pt: v. not. 31 FOURRÉ, С) et 'buisson'; — 
3? '*boukét d'épines": bukè Mo 23, 37; à 
interpréter 'bouquet' (v. FEW 15/1, 199 
*BOSK-, qui ne relève pas le sens ‘buisson’) et 
non 'bosquet' (v. FEW 15/1, 198b, qui note 
en plusieurs lieux le sens 'buisson'), en 
raison du timbre de la voyelle initiale; les 
formes boraines répondant à 'bosquet' sont 
en effet en o; v. not. 29, A 1 b; — 4? *aló 
"d'épines: aló To ‘71; d'abord ‘saule tétard' 
(not. 167 SAULE, C), d'oü 'arbre tétard, en 

général (not. 185, D), et de là sans doute 

‘buisson’; — 5? *éyüre: èyür No 1 (ce qui 
sépare deux jardins, haie de buissons); v. 
FEW 16, 114a *HAGJA. — On a déplacé à la 
not. 31 FOURRÉ les réponses *chinon, *bohéye 
et 'fourré'; à la not. 34 BROUSSAILLES une 
réponse 'broussailles'. 

33. LIEU COUVERT DE BUISSONS (carte 12) 

Q.G. 123 «buisson; lieu couvert de buissons». 

Dérivés à valeur collective en '-is' et ‘-ière' 
du radical issu de *BOSK- (A) et en ‘-is', Tage) 
et '-ée' de "boisson / buisson’ (A^) dans le 
domaine proprement wallon ainsi qu'en wallo- 
lorrain. 

Un grand nombre de réponses désignant des 
notions voisines figurent à la note 5. 

A.! 1. *bouhis', *bouchis', *bu-: bahis L “50, 
66 (ou *bouh'nédje), Ve 6 | bušis Ni “102; 
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LIEU COUVERT DE BUISSONS, 

BROUSSAILLES 

$ "bouhis , -chis" 

9° *houhíre 

O-bouh nis", *bouch-, ` beuch- 

Ф “bouh nédje, -adje, `bouch-, "basch, 

Ө *brouh nadie, *brous-, *brouch- 

*brouhis' 

Na 69, 109 (ou -Xonac) | bu- Ne 722-723 
(2). 

2. *bouhire: bahir H 1. 
A. 1. *bouh'nis, *bouch-, "beuch-...: 

buhnis D 34; H 42 (mais buš- q. 13), 49-69; 
L 106-116; Ma 2, 3, 4 (= “di spènes), 9, 19 | 
-ih Ve 40 (à Challes; v. *bouh'nédje) | buynis 
H “70; Ma 29 | baisnis Ni 85; Na 1 («en ban- 
lieue»), 49, 59, (79), 84, 99, 101, 112 (var. -és 
q. 13), 116, 120, 127, 135; Ph 33, 53; D 25, 
^26, 30 (enq. compl.), 36, 38-58, 68, 72, 81, 
84, ‘91, “100, 101, 113; H 442 (v. buh); 
Ma 35, 36, 39 (pl., «de tout petits buissons»), 
43, 46; Ne 39 (ou *bouch'nadje) | -és Na 6; 
D 15; Н 38 | besnis Ne 32, 44, 57 | bæ- Ne 31 
| besainis D 132. 

2. a. *bouh'"nédje, -adje.... *bouch-, *buch-: 
buhnèë L 66 (ou *bouhis^), 101; Ve 1, 24, 31, 
32, 34, (35) (dans *spé ~ оште’), 38, 40 (v. 
*bouh'nih), 41, 42, 44; My 1, 2 | buy- Ve 26, 
47; B 2, 73, 4-7 | -nač My 2 (q. 13, v. buhnèč), 
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| buÿinèé Ve 47 (R. Henry) | baisnac Na 19, 
20,30; Ph 37 LOCH W “8, 59; H 8; Ma 51,53; 
В (1,9, 11, 12, ^14, 15, ‘19, 21, 22, 24, 28; 
Ne 26 | -а W '60; Н 37 | -#дпаё Na 109 | 
busnac Ne 39, 47, 49, 63 || b. *brouh'nadje, 
*brous-, *brouch-...: brahnaë W (742); H (8) 

(v. *bouch'nadje); L 1 (ou *brouhis ̂) | brus- 
W 35, ‘36, (66) | braiš- L 87 | bruynèč Ma 20. 

3. *buzoneye: buzoney No 2. 
B^ *brouhis': braihis L 1 (ou *brouh'nadje), 

7 (pl), 43, 85, 99; Ve 8? 

! Présentation. Plusieurs des types classés 
sous А-А” se rencontrent aussi à la q. 13 
«fourré» (v. not. 31, n. 14) et à la q. 124 
«broussailles» (v. not. 34, B). Les attestations 

supplémentaires de la q. 13 sont mentionnées 
ici (pts entre parenthéses), ainsi que les 
variantes par rapport à cette question; pour 
celles de la q. 124, oà les formes en br- sont 

(3) (dans *spè ~ 'fourré^), 6 | bauf-? W 66; H 2 | beaucoup plus nombreuses (types *brouh'nis, 



TOME 6. — NOTICE 33 91 

*brouch- et *brouh'nadje, *brouch-), on 
se reportera à la not. 34 BROUSSAILLES. — 
FEW 15/1, 194a *BOSK- (A 1: Bouillon bêsi, 
m., ‘buisson d'épines ou de ronces'; 2: mfr. 
boussiére, f., *buisson'), 197a (A^ 1: nam.; 2: 
Malm., liég.; 3: bmanc., hmanc., etc.). — 
Remarque à propos du radical: sont classés 
sous Á” 2 avec les formes qui représentent 
fidèlement BOSK- (> buh-, bais-, buš- etc: cf. 
aussi not. 29 BOSQUET, A), des formes en 
bruh-, bruÿ- qu'on serait tenté de rapporter 
à *BRUSCIA, tout comme *brouhis^ (ici sous 
B; v. aussi autre dérivé à la not. 34 BROUS- 
SAILLES, A). Ces variantes en br- sont plus 
fréquentes à la not. BROUSSAILLES, laquelle 
a recueilli non seulement *brouch'nadje, etc. 
(ici sous A” 2 b; not. 34, sous B 4 b), mais 
aussi *brouch'nis etc. (not. 34, sous B З b). 
La disposition géographique des formes en 
buh-, bais- , d'une part, braih-, brais- , d'autre 
part, des deux dérivés invite à considérer que 
cet ensemble de formes se rattache à un 
étymon unique. Comme ‘boisson / buisson’ 
est largement attesté en B.R., au contraire 
de *'brousson', cet étymon doit être *BOSK- 
et non "BRUSCIA. Les formes en br- 
sont le résultat d'une évolution spontanée (cf. 
‘frumèle ‘femelle’, ALW 8, not. 3) ou, plus 
vraisemblablement, de l'influence secondaire 
des représentants de *BRUSCIA. Le s implosif 
(formes en brais-) pourrait aussi s'expliquer 
par cette influence. La carte tient compte des 
compléments offerts par la q. 124 «broussail- 
les» .— Nombre. A 2 et A” 3 sont sg.; les col- 
lectifs en '-is' et en '-age' (A 1 et A^ 1, 2) 
sont souvent au sg., mais "Боіѕѕоппіѕ', 
pl., Na 84; D 113; H 69; Ve 40; Ma 39 (avec 
sens spécial); 'boissonnage', pl., W 59, 66; 
Ve 42. — Lieux-dits relevés par ГЕН: *bous- 
sêre: busèr Ph 712; “li bouhyèye: li buyèy 
B 4, qu'il faut probablement analyser en 
"boissille'. — Signifient plutôt ‘bosquet, petit 
bois' (v. not. 29) les réponses «petit bois 
de buissons»: pti bó Th ‘7; *bochét: bòsè 
Vi 36; *bók'lét: bóklé To 7 (composé de *cho- 
kes ['buissons']; + bóch'ton: bóstó Ne ‘70. 
Le dernier type n'a pas été relevé à la not. 
BOSQUET. 

? Comparer "out, variante de *ouh ‘porte’, 
"bouf té, variante de *bouh'té ‘étui à aiguilles’, 
etc.; REMACLE, h, 109. 

? Le passage de č à k s'est probablement 
effectué devant d, dans un syntagme tel "b. de 
ronces'. 

^ Dérivé en '-is' de "Ъгоѕѕе"; FEW 1, 572b 
*BRUSCIA. Nombre: pl., L 7; sg., L 43, 85, “99. 
V. not. 34 BROUSSAILLES, A 2. 

5 Réponses approximatives; classement en 
fonction du sens de base (pour d'autres men- 
tions, v. l'index): 1? touffe, groupe, assem- 
blage (de buissons): *stokéye: stókéy Ch 64 
(et expr. 'courir à travers les —'); — *bohéye: 
bôhèy Ma 42 (synonyme de 'buisson'); — 
*éstroupéte "е b.': éstraipét Ni 38; — "*hopé 
de bi hop Ve 35; pour tous ces types, v. 
not. 37 TOUFFE, ainsi que not. 30 BOUQUET 
D'ARBRES; '*masse de b.': mas Mo 1, 23; — 
"*cáré de Ь.': karé Th 24; — quelques répon- 
ses 'buissons' (pl): passim; — 2? fourré 
(v. not. 31): 'fourré de bi furé Ne 65; füré 
Ph 42; — *raspadje B 11 (où on connaît aussi 
*bouch'nadje), — “massif de bi masif 
Ph 79; My 4; — 3? taillis (v. not. 176): trës- 
ses (pl): res Ch 61; — trafe: raf Mo 64 (tail- 
lis); — “alu covrü а’ rasse: tali kóvrü d ras 
Ni 20 (Ard.); — 4? taillis ou haie (v. not. 176 
et ALW 9, not. 128): 'haie': Лау Ma 42; 
hay B 16, 30 (~ tà pélé); hèy B 33 (~ “d 
bouchons), йу Mo 75 (~ “dè spénes); Ћауёе": 
ayéy Th ‘2; — 5? broussailles (v. not. 34): 
*rabé: rab? Ni 17; —  'broussaillage": 
brusayäë Ar 1; — 6? lieu couvert de ronces 
(v. not. 38): *ronchés^: ro$és Ni 98; tronchi: 
rósi Th 53; *ronhy'nis^ róynis Ma 24 (buis- 
sons et ronces); — 7? talus (v. not. 48): *salu 
Vi 46; — *horlt;; hórlí, Vi 42; — 8? friches 
(v. not. 35): *tri(r): tri Th 54 (approximatif); 
trir À 12; *triyot: triyò Na 129; — *falfje: faliy 
Ch 764 (lieu inculte couvert de buissons); — 
9° plutôt ‘crasse, ordure, vieillerie, etc.': 
*tchinis (pl.): cinis D 73; v. DL et FEW 2/1, 
193a CANIS; "traw'his de buissons' (pl): 
rawhis L 39; sans doute forme altérée de 
trahis” (v. DL et FEW 10, 86a *RASÍCARE); 
— 10° ‘се qui fait ombre’ (?): *ombríre: óbrir 
Ne 69; FEW 14, 23b ÜMBRA. 
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34. BROUSSAILLES (v. carte 12) 

Q.G. 124 «broussailles; lieu couvert de ronces».! 

Lorsque les réponses distinguent les deux 

notions visées par la question, broussailles est 

en général traduit par des dérivés de *BRUSCIA 

(A) ou de *BOSK- (B), tandis que lieu couvert 

de ronces est le plus souvent traduit par des 

dérivés de RÜMEX. On se fonde icí sur cette 

opposition pour répartir la matière entre les 

deux notices. | | | 
Parmi les autres types, noter l'ilot *rabin 

(Ni nord-est et W nord-ouest). 

A2 1. "des" *brouches: brais Ne 22. 
23 "des" *brouhis'...: braihis L 1, 4, 7, 19, 

‘32, 66 (dans “on ~ di róhes; v. *brouhayes). 

94; Ve 8 | -čs W 63 (et *brous'nadje). 
3. a? "des! *brouhaye(s)? bradhay L 66 || 

b. ‘des’ (quelquefois "de Ја") *broussaye(s), 

-ale(s)..., *boursaye(s) brasay To 24 (*eune 

masse dé —),28,48,/57 (-ày); A 7, 13 Cay), 18 

(-ày), 28, 37; Mo 1. 20, 23, 37, 42, 64; S 6-13; 

Ch 43 (bruz-); Th 25, 46 (q. 1521), 53, 54 

(9. 1521), 64, 73, 82 (q. 1521); Ni 45; Ph “11, 

61, 79; Ar, D 110, 120, 136; W 59 (ou 

*bouch'nadje);, L 106, 114, 116; Ve 6, 40 (?, 

v. *bouh'nih); Ма 43 (“dol ~); B 22, 33 (*dol ~); 

Ne 20, 63, 69; Vi 22, 27, 37, 43-46 | brù- 

А 220 (ày); Ph 15 | brausdy Th 43 (q. 1521) | -ay 
Th 14 (q. 1521), 53 (q. 1521), 72; Ni 107 (braiz- 

), 112 | -al No 3 (q. 1521); To 2, 58, 71 Cah, 99; 

А 55 | Багѕау А 44 (?), 50; Mo 770, ^75. 
3”. "des" *brouscayes:' braskay А 2; Mo 41; 

Ch 16 (sg.); Ne 76. 

4. 'un' *broussayádje: brusayãč Ar 1. 
B? 1. "des" *bouchis": buis Na 109. 
2. "des" *bouhons, *bouchons, *bu-, *beu-: 

badhó Ма 19 | büxô My 6 (dés p'tits sávadjes 
~) | bauš6 Mo 20 ("~ d'épines’), 44 (id.); Ch 33 
Gd), 61 (id.); Na 107 (id); Ph 61; W 3; B 27 | 
bu- Ni 36 | bæ- Ne 51, 69 (‘p'tits ~). 

3. a. 'des' (quelquefois 'un') *bouh'nis', 
*bouch-... buhnis H 69; L 14; D 34 (sg; 

Н 67, 68 | -ih Ve 40 (à Challes) | baunis Ni “102 
(sg); Na 84, 99, 101 (sg), 129; Ph 53; D 68, 

81; Ma 1, 35 | -is Ph 16; D 15; H 38 (Gives) | 
bæšunis D 132 (sg.) || b. "un / дез! *brouh'nis', 
*brouch-: braihnis Ma 12 (sg | brus- Na 127 
(avec hésitation sur r; pl.); Ph 33 (sg.). 

4. a. "des" (quelquefois 'un") *bouh'nedje(s), 

*bouch-, *bouch'nadje(s), *buch-...: buhnèč 

Ve 24, 32 (?), 37 (sg), 39 (sg), 41, 44 (sg. 

My 2, 4 | buy- Ve 35,47 (et buÿinèë R. Henry); 
В 7 | bufnaë W “39 | bus- W 1 | baisnec D 46 

(~ “di ronjí [de roncier]) | -nač Na 19, "20, 30; 
W 59: H 26; Ma 53; B 9, 11, "14, 719, 22, 24; 

Ne 26 | -àc Ph 42 | boënaë Ne 49, “50 || b. "des 
(quelquefois 'un') *brouh'nadje(s). *brous-, 

*brouch-...: bruhnač W 30 (q. 1521; v. brai-), 

42; L 45; My 6 (?; v. *boühons) | brus- W 35, 

‘36, 63 (ou *brouhis^; H 8, 27, ‘28 (-èc) | 

bruynèč Ma 20 (sg.) | brušnač W 30 (variante 
braih- q. 1521); H 21. 
C. ‘un / des!” *ram'his, ‘ram’ris’, 

*ram'chich: ramhis Ma 29 (*ké ~ /) | -ris W 13 
(sic, JH: pl.) | -si$ Na 23 (sg. | 
D! “rabin ('d'épines'): rabé W 3 (~ dé 

spén) | rabé Ni 6-9 (~ dé spén), 20 (~ dù spin: 
‘buisson touffu?) | rabé" Ni 17 (pl.. q. 124; sg., 
q. 123: — dé spén 'suite de buissons sur talus; 

talus avec buissons’ ).!? 

! Complétée par la q. 1521 «terrain brous- 
sailleux, inculte». 

? Types 'brousses' (1) et dérivé 'broussis' 
(2). ‘broussaille(s)' (3), 'brouskailles' (37; v. 

ci-dessous, n. 7), 'broussaillage' (4). FEW 1, 

572a *BRUSCIA (1), 572b (2, 3), 573a (3^). 

з V. DL *brouhis', m., ‘faisceau de brous- 

sailles’: *cóper on ~ po Г mète so (found: — 

pl., ‘broussailles’. Les formes wallonnes sont à 

ajouter aux mentions de FEW 1, 572b (afr., 

bmanc.). 

^ V. DL *brouhaye, néologisme *broussaye 
‘broussaille’. 

5 V. aussi *brouhion ['broussillon'], not. 31 

FOURRÉ, C; not. 37 TOUFFE, $. 
6 Métathèse des deux consonnes, sous l'in- 

fluence possible de 'bourse'. V. de méme 

Corr. *broussaye, *boursaye. 

7 Cf. FEW 1, 575a *BRUSCIA, n. 7, à propos 
de Mons, Marche-lez-Éc. *brouscaye ‘brous- 

sailles’ (v. aussi DASC., Suppl): «Liegt im 

zweiten teil SKALJA vor? Haust möchte darin 

vielmehr eine umbildung einer ältern *brous- 
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tailles sehen.» Le type 'broustaille' n'est pas 
attesté (v. FEW 15/2, 311 *BRUST). Sans remet- 
tre en cause le classement sous *BRUSCIA de ces 
quelques attestations, on pourrait songer à 
expliquer le k des formes occidentales par l'at- 
traction de *b(r)ouscaye, *b(r)us-, *b(r)is- *cail- 
lou, pierraille’ (sur lequel v. not. 4 GRAVIER, Н), 
mais la solution ne vaudrait probablement pas 
pour l'attestation de Ne 76. En revanche, celle- 
ci pourrait étre rapprochée de Mass. *brous- 
kions 'broussailles, jeunes pousses cueillies 
aux haies et aux arbustes pour servir d'aliment 
au petit bétail”, forme qu'il faut vraisemblable- 
ment analyser 'broustillons'; v. FEW 15/1, 
312b *BRUST-, ainsi que malm. *brustion ‘brin- 
аше sèche’, séparé par erreur 312a. 

° Périphrase: *ch'ést broussayeñs To 94. 
? Pour ces dérivés de *BOSK-, v. not. 32 

BUISSON, A et 33 LIEU COUVERT DE BUISSONS, 
А-А“, L'italique signale les pts où les types ne 
sont apparus qu'à la q. «broussailles». Cette 
disposition permet d'observer que les formes 
en br-, qu'on explique avec vraisemblance par 
un croisement avec *BRUSCIA (v. not. 33, n. 1), 
sont plus fréquentes pour ‘broussailles’ que 
pour ‘lieu couvert de buissons’. 

10 Type 'ramecis' (-ISC-ICIU), dont le sens 
de base est ‘brindilles, menues branches’. 
Noter les altérations par assimilation (W 13; 
Na 23). — V. DL *ramhis” (Hognoul [L 45]): 
‘dès ~ ‘des broussailles’, et comparer PIRS. 
*ram'chisses, f. pl. [-ICIA ou réinterprétation 
secondaire de -iciv?], ‘émondes’. FEW 10, 
45b, RAMUS. 

! Comparer ALW 9, 281b *rabiner ‘cisail- 
ler (les haies)' (et n. 7, renvoyant à d'autres 

acceptions), *rabéné" ‘tailler les buissons et 
arranger le talus’ Ni 17, REM., Gloss. *rabiner 
‘raser, couper minutieusement jusqu'aux 
moindres arbustes’; v. FEW 10, 67a RAPINA 
(mouz. rabiner ‘ramasser quelques fruits restés 
sur un arbre où l'on a fait la cueillette’); 22/2, 
80b, 88b ('rabiner'); 21, 62b ('rabin'); BAL- 
DINGER, Etym., n? 284, sans solution définitive. 
Le b intérieur rend le rattachement à RAPINA 
difficile. Comparer encore, peut-étre de méme 
radical, *rabouyes: rabuy Vi 35 (branchettes, 
ramilles mortes qu'on ramasse au bois), 43 
(dans *fagot d'—, défini 'petits bouts de bran- 
ches pas bons pour les fagots, qu'on jette"), 46, 
47 (q. 1521: brindilles pour fagots). Autres 
mentions des types à la not. 180 FAGOT, ADD., 
G (*rabin) et ibid., n. 1 ('fagot de *rabouyes"); 
dérivé: *rabouy'résse [-ATORISSA]: rabatyrés 
Vi 35 (pauvre femme qui ramasse des brindil- 
les). — Expressions: tone tièsse come on 
rabén dé spénes Ni 19 (q. 123; sens propre 
inusité), -- di spines Ni 20; comparer not. 32, 
n. 3. 

12 Autres réponses, classées selon le sens de 
base du mot: 1° fourré (v. not. 31): 1. *spéhis* 
Ve 38, 42; 2. *raspadje: raspac B 27, 30; — 2? 
haie et bosquet (v. not. 29): *âye Ph 54 (tène 
grosse ~); *éyüres No 1 (des haies); *hadjás 
Ma 40 (mentionné en ce pt seulement à la q. 
«broussailles»); — 3° terrain broussailleux, 
inculte (v. not. 31, n. 14 et not. 35, n. 22): 
*roupis (sg.): rupis L 113. — DELM. et Sic. 
ajoutent brombilles, f. pl., ‘broussailles, buis- 
sons' (aussi 'choses de menue valeur' SiG.). 
FEW 15/1, 302b BROMBILK. 

35. TERRAIN INCULTE (carte 13) 

Q.G. 1521 «terrain broussailleux, inculte». 

Malgré une profusion de réponses, due à des 
confusions avec des notions voisines (jachère, 
v. cette notion dans un vol. ultérieur, essart), à 
la fréquence de types de diffusion trés res- 
treinte, peut-étre soutenus par la présence de 
toponymes locaux, et surtout à la diversité 
méme des terrains incultes (aisances commu- 
nales, versants boisés, marais, talus, terrains 
pierreux...), dénommés de maniére spécifique, 

un type (A), issu du germanique *THREOSK, 
domine dans la totalité du domaine, en picard 
et en gaumais aussi bien qu'en wallon. 

A.! 1. *trihe (m., f., parfois pl.) trih D 64 
(Е.); W 30, 35, 736, ‘42; H 1 (f), 42 (f), 49 
(£.), 50 (Т), 67, 68; L 2, 4, 7 (seulement dans 
l'expression /éyi un ter a ~, laisser une terre 
inculte), 14, ^32, 35 (f., terre en friche; place 
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au milieu du village), 39, 66, 85, 87 (terrain 
inculte, herbeux), 106-116; Ve 38, 40 (vieille 
prairie retournée); My 1 (f., t. qu'on laisse 
reposer); Ma 2 (f., herbes folles), 3 (t. inculte), 
4, 9 (f.: s ë tóté ~), 12, 19 (t. en friche), 24 (id.) 
| -ih^ W 78 et 10 (seulement dans ‘un jardin fort 
sale, qui est comme un ~’) || *trihye: tri; D 34; 
H 2 (t. inculte), 46, 53 (-h/y, f.) || *tríche: tris 
Ni 17 (f.), 20 (f. à Ard.), 85; Na 19, 84 (f), 101 
(£.; s tèr kür a ~, cette terre n'est plus cultivée, 
retourne à la nature); D 75, 30, 46, 58 (f.); 
W 59, 63 (-ih, q. 1521; -is/y q. 296), 66 (leyr è 
~); H 21, 28 (-iIh/3), 37 (f), 38, 69 (f): L 61, 
101 || *trüche: trà Vi 6, 8 (t. laissée sans cul- 
ture plusieurs années), 13 (pré devenu sau- 
vage), 16 (pré sec), 22, 25, 27, 35, "36, 37 (ter- 
rain non cultivé parce que de maigre 
rendement), 38, “42 (q. 124), 43, 47 (t. en fri- 
che, en jachère) || “tri, -i: tri Mo 23, 44 (?), 58; 
S 29, 36, 37; Ch 16, 27, 61,63, ‘64 (Ieyi èn tèr 
a ~), 72; Th 72, 24, 29, 46-54, 72; Ni 72, 107, 
112 (= jachére); Na 1, 6, 22, 44, 69, 79, 109, 
112, 116, 130, 135; Ph 6, 15, 16 (ë ~, i kür a 
~, en jachère), 37, 42, 45, 53, 54, 61; Ar 2; 
D 38; Ve 8, 31, 35 (sò lè ~), 37, 39, 40 (Lod.), 
41-47; My 3,6; Ma 20 (terre qu'on páture), 29 
(dé vi ~); B 2, 3,4, 6,7,9, 11 (= vï wazó, terre 
labourée); Ne 14 (terrain laissé en jachére ou 
en páture, qu'on charrue pour ensemencer), 15 
(champ à foin qu'on charrue pour y semer des 
céréales: s è st ó bó —), 16 (prairie artificielle 
remise en culture) | -ï, Mo 17; Th 62 | -ï Th 25, 
43; Ni 90 (lèyi kuru èn tèr a ~); Ph 81; L 19, 
29 (q. 124) | -i Ch 33 (lèyi kur& а ~), 43; 
Th 64, 73, 82; Ni 2 (leyi ón tér a —, cesser de 
la cultiver), 75 (lèyi òn tèr è ~), 11, 39, 61, 98; 
Na 23 (su | ~), 127; Ph 33, 69, 79, 84, 86; 
Ar 1; D 7, 36, 68, 84, 94, 96; L 29 (-ï q. 124); 
Ve 6, 32 (prairie naturelle, peu productive, non 
clóturée), 34 (terre négligée depuis longtemps, 
gazon naturel); My 4 (?) || *triy(&&), -ё: riy 
S 6; Th 5; Ma 24 (q. 124, t. laissée en friche) | 
«fri,» То 43 | triya To ‘71, 99; A 60 (arch.; 
lieu-dit) | tríyè To 48 (2" Ies el t;yèr a ~, q. 124) 
| triyé Ne 47 (= gazon retourné et labouré pour 
y semer avoine) || *triyo: triyò Na 129; D 25, 
72, 73, 101 (dans les fonds), ‘141; Ma 35, 36; 
Ne 4, 11 (gazon à retourner; ë vi ^, prairie laissée 
inculte 3 ou 4 ans et qu'on laboure ensuite pour 
y semer), 22-23 (jachère), 24, 31 | -6 D 58. 

2. "terre (terrain) à (en) *tríhe...': tèr è trih 
W 13 | rere... W 21 | tèrèñ (k èst)... LAS || tèr a 
triy S 10 || "terre" è tris Ni 19 (cf. JACHERE), 28 
(IM); W 1 (dè málé tér...), /39 (seulement dans 
"un jardin fort sale qui est comme une —"); 
H 739 | a triš H 69 (ou A 1) || чете" a tr; Mo 79 
(tèré...); S 31 (laissée momentanément inculte) 
| a tri(y) Mo 9 (inculte) | a trí A 2 (= jachère), 7; 
S 1 (toujours inculte), 19; Ni 38 | è tri Ni 26, 45 
(t. non cultivée, abandonnée), 93 | a tri, A 12 
(ou a tri,) | a triyé A 55 (téré..) | a triyé A /52 
|| téré ki kür a (ё) tri Na 59 (vague, abandonné) 
| dè tèr Кага a tri Na 22 | têr ki kür a tri Na 23. 
A. 1. *tríhe, -ia...:* trihé L 94 | -hya H 2, 8 

(dé ~; s èst ô tërë ki kür a ~) | tra Ch 72 
(coin abandonné) || 2. *trihon, -chon? trihó 
H 37 (tér ki kür a róy, mais qu'on pourrait 
cultiver) | -$ó Na 30 (aussi lieu-dit). 

B. *hé (f); hé H 49 (dé ~), 50, 68; L ‘32, 
66 (aussi fourni à la q. 1520 «colline»), 106, 
113 (pente; dans lieu-dit), 114 (aussi fourni à 
la q. 1520, ‘colline broussailleuse"), 116; Ve 
[1 (q. 1520 «colline»)], 32 (versant de colline; 
aussi q. 1519 «montagne»), 34 (versant de 
colline), [35 (q. 1519 et 1520)], 38, 39 (pente 
boisée), 40 (colline abrupte et boisée), 41, 42, 
44 (bois de taillis), 47 (petit bois en pente à cou- 
per: ón hé t sapé, par extension, synonyme de 
dupédéy); My 1, 2, 3 (forét), 4, 6 (aussi taillis, 
v. not. 176, E); Ma 2 (ordinairement «thier» 
boisé), 4 (= bwè pirhá ‘bois pierreux’), 12 (côte 
boisée), 19 (bois, bruyére en pente), 20 (cóte 
boisée); B 2-/3 (terrain boisé d'arbustes), 6 
(petite sapinière) | hï B 5, 7 (petit bois). 

C. *gonhire (f.):? gôhir L 1 (à Cointe, dans 
le lieu-dit so /é —, et l'expression kòri lé ^, 
courir par monts et par vaux); B 16 (?) | gó- 
L 66 (?). 

D. *bérih (genre?):? bérih L 66. 
E. *havagne (f.):? havan Ve 24. 
F. *érbi (m): èrbï L 87 (terrain inculte, 

herbeux, comme un fri). 
G. *malogne (f.):!? malòñ Ch 16. 
Н. *cache-avant (m.):? kaÿavä Ch 16. 
I. *viréye, -ée (f.):!^ viréy Ne 16 (terrain de 

bruyéres, genéts; la commune met des lots en 
location) | «virée» D 129 (én ~) | viré D 132 
(de ~) | -é Ne 43 (lè ~). 

J. *warhé, *wér-, *wir-:? warhé My 1 (on y 
met les draps *al soréye, pour les faire blanchir; 
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cf. ALW 5, 296a) | wèr- Ve 40 (à Lodomez, ter- 
rain banal peu fertile) | wèrhè Ve 34 (places 

banales so ! fañ, ou dans des chemins pleins 
d'herbes, de bruyéres, entre deux terrains) | 

wirhé Ve 34 (à Solwaster, J. Wis) || 
*wer(i)hyé...: wèrixë B 2,5 | wery£ B 4 (aisance 
communale, terrain non cultivé) | -é My 3 || 
*warichér: warisér S 31 (ou ma-, mauvaise prai- 
rie; surtout dans les lieux-dits) || *waricho: warisó 
D 25 (terrain vague et communal; L. Simon). 

К. “bati, -è (m.):!5 bati D 129; Ma 36 (su I 
~), 51; В 15, 21, 24; Ne 14, 15 (coin de terre 

banal) | -è Ne 44. 
L. *pahis': pahis Ve 37, 39 (les 2 à la q. 

124) | *pachis (т.): paši B “17 (dé ~), 23 (id), 
27 (id.), 28 (su | ~, terrain communal); Ne 39; 

Vi /36 (ou -ki) || “pakis: paki Ne 65 (I ~ ou lè 
~, aux abords immédiats des villes); Vi 36 (ou 

20. 46 (terrain vague), 47 (id) | -/ D 136. 
M. 1. *pateuró Gm VIS patèró Vi 27 (syn. de 

trüs) || 2. *patoreure (?; f.?): patorær Vi 8 (syn. 
de trü3) || 3. *pature-sárt...: patur sar Ma 43 
(dò ~, plutôt mauvaise prairie) | -sàr Ma 53 
(dè ~). 
N. 1. 'essart" (m.). *sârt, -ô-...: sar A 7; 

Ch 64 (ou -ó-); B 33 (ou tèr a ~) | -à- H ‘42 | 
-ó- Th 24; Ch 63, 764 (ou -à-); Ne 43 (terrain 
communal oü on sème du grain tous les dix 
ans, et ensuite des genêts), 44 (dè ~), 57 (dé ~) 

| «les sarts» To 37 || 2. "terre à essart": tèr a sar 
B И (òn ~), 28 (de ~), 33 (de = ou dé sar) | èn 

tèr a sór Ne 47 (terrain broussailleux ou 

inculte) || 3. "terre à essarter': dé tër a sartè 
Ne 63 || 4. "рате essart": v. M 3. 

№. *sártadje (m.): sartac Ma 42. 

O.? 1. ‘jachère': «hir W 66 (? [pour le 
sens]); H 27 (jachére pendant un an), “42, 49 

(dé ~), 50, 53; L 7 (terre non cultivée; lèyï 

éUhlé un ter), “99 (q. 124), 106; Ve 40 (terrain 

broussailleux) | -7 L 14 | -iy W 13 | da«hir W 63 
| ач D 46 (dé ~); B 23 (дп ~?) | -ér Ch 16 | 

glifér А 752. (léyd èn tyèr а ~, laisser pousser 
un an ou deux l'herbe, la ronce, puis brüler 

comme engrais; ne se fait plus) | сё” Mo 37 || 
2. ‘terre (terrain) à jachére': tèr a giser А 50 

(= jachère) | tèr a disyér S 1 (en repos) | rèréñ 
... Mo 42 | tèréü a difër Mo 41. 

= P. "terre à пеп": tèr a ré D 110 |... a ri 
Ni 36 | čer a гё To 78 (= jachère) || ‘terrain à 
(ou en) vague": tërë, a wak Vi 18. — Comparer 

Ve 40 *térin wâgue (BSW 44, 529). Cf. FEW 14, 

110a vACUUS || "terre (terrain) vain (-e)': dé tërë 
vën Ma 20 (òn tèr k è vën, improductive). Cf. 

FEW 14, 163a VANUS || ‘terrain banal': tèré 
banal Ma 1 || 't. abandonné, inculte, négligé, 
ruiné, en friche': tèr@ abòda"ná To 73 (ou 

négliZi,w) | tërë êkult D 123; Vi 2 |... rwiné 

Ph 84 | 6 frit To 73; 4 f. Ne 69; a f. Th 64 || *mau- 
vais terrain': móve téré? To 28 | -è rè,ré To 24. 

Q. «terrain broussailleux» (cf. not. 34 BROUS- 

SAILLES): têréñ bruskayé Mo 41 || Чете de 
bruyères’ B 7; 'terrain de b.' Ne 11; "champ de 

b.' Ne 60; 'des (une Ni 72) bruyére(s)' passim | 

"terre à genêts' Th 62; "sur les g.' Vi 16 (t. gén.) 

|| "terrain plein de ronces' No 2; To 2; etc. 
R. Terrains incultes particuliers (endroits 

humides, pierreux, montueux...): 

= marè To 94 (dè -); S 31 (ê - «endroit 

naturellement inculte»; même réponse ALW 9, 

267b). Cf. not. 24 || frègó Th 29 (de ~) | -ï Th 
24. Cf. not. 24, О || ѓай Ve 32 (ou fañu); My 2 
(òl ~); В 24 (dé ~). Cf. not. 20 FAGNE. 

= 'pierriere' (FEW 8, 323b PETRARIUM): 

pèrër Ni 45 (terrain pierreux) | perár Ni 17 
Gd.) | pélèr Ni 20 (terrain montueux) || de 

krékal? Ni ^5 (terrain rôti, presque impropre à 
la culture), 17 (t. pierreux) || èn tér a bokya 
(galets) S 29 || 6 zërë k è pirhé Ma 3 | dè krès 
D 101 (petits rochers) | rokay Th 24 | -dy Ph 6. 

= ‘falaise’: fali$ Ch “64 (id. q. 123) || téra L 

14 (?), 29 (petit talus prés de la haie d'une 

route), 94. Cf. not. 48 TALUS, A || hòtlè Ve 32 
(tas de feuilles, fougères; petite éminence, piti 
kraipè), 34 (terrain vague, sur petit krapè). 

= dé tèri Th 14, 25, 29. Au sens ‘amas de 

matières stériles prés d'un charbonnage' (FEW 
13/1, 255a TÉRRA)? 

= ó präglé Ma 42. Au sens ‘endroit où se 

repose le bétail’; FEW 9, 328b PRANDIUM. 

= "haie", "boquelet': v. not. 29 BOSQUET, À 4 
b, B; 31 FOURRÉ, n. 14.22 

! FEW 17, 400b abfrq. *THREOSK. Évolu- 
tion de sk en h dans l'aire liégeoise (REM., h°, 
74), en ch ailleurs, avec ensuite, amuissement 

fréquent (id., 110); monophtongaison du 

groupe vocalique dans la plus grande partie 

du domaine (cf. REM., Différ., 8 9, p. 53), 

à l'exception des quelques formes *rriyé, -o, 
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qui paraissent bien représenter le simple et ne 
pas devoir étre interprétées comme des dimi- 
пий. — «Du sens ‘terrain inculte’, le mot a 
passé à celui de ‘place publique’ DL, et, en 
Hesbaye (oü les terrains incultes sont rares) 
à celui de *'chemin'» (J. HERBILLON, DBR 10, 
91). Aux précisions fournies dans le tableau, 
ajouter les suivantes: ‘vieux champ’ Ve 37 (lè 
tri, on les charrue), 39, 42; B 2, /3, 7; ‘champ 
à páturer' Ve 44. On a retenu aussi quelques 
mentions où le type désigne une jachère 
(comparer t. O, et not. JACHÈRE, vol. ulté- 
rieur). Quelques réponses à PÁTIS, ALW 9, 
267. Au sens “terrain inculte, friche', ajouter 
To 7 “tri, trieu (MAES), ouest-wallon, +? | 
(CARL.?), D 25 *tri (HOSTIN), Vi ‘34 *trüche 
(Gloss. S'-Léger)... Parfois, le type ne sub- 
siste que dans les locutions ‘terre à (en) г.' 
(A 2) ou 'courir à t.'. — Le t. est extrêmement 
courant dans la toponymie, et il arrive sou- 
vent qu'il ne subsiste que là; mentions topo- 
nymiques (dont certaines originales: *rrítche, 
"nei notées раг ГЕН: #rih L 116 
(sò lé gra ~); -iy H 46 (sò lé ~); -ič Ma 1 
(lè ~); -i$ Na 30 (sò lè ~, lè ptit ~, lè grät ~); 
W 3 (lè ~), 21 (lè ~); H 27 (à ~); L 4 (a hé ~); 
-1 S 29 (al triréy, La Trihérée, hameau de 
S 723); Ch ‘64; Mo 1 (ó ~, su | ~, au trieu de 
Berlaimont), 17 (a lé ~), 41 (l~ dé ba, 1 ~d 
é ô, deux placettes de Mo 41); Na 107 (seule- 
ment dans lieu-dit); D 38 (lè ~, lieu-dit 
à Leffe); L 43 (ó ^ sé pir Saint-Pierre); -i 
Th 14 (lieu-dit de Th 13); -i Ch 28 (I ~ ó vé); 
Ve 24 (so lé ~); triyà А 28; triyé To 39; tyd 
А 50 (2 lieux-dits de la commune); гус A 44 
(lieu-dit, jeu de balle). — Dérivés: *tríhf, -er: 
mèt trihi Ve 26; ley ‘laisser’ trihé My 4; — 
*tríhyler: triglé My 3 (lèy ~ ô cá ‘laisser 
reposer un champ un an ou plus’); -; B 7 
(= ritdirni ô tri); = *distríhi...: distriht L 61 
(défricher un champ qui est a ğuhīr ‘en 
jachère’); distriyi В 7 (à Rogery; syn. guyri, 
Córwi ô wézó). 

^ Masculin le plus souvent; féminin indiqué 
entre parenthéses aprés la forme; pluriel aux 
points en italique; mais à la q. 124 («lieu cou- 
vert de ronces»), sg. à Ve 35, pl. à Ma 3,4. 

` Si l'on y met du fumier, c'est un *afrin; 
sur ce terme, cf. M. WILLEMS, Voc. du défri- 
chement, Ï, 247-252. 

| 

^ Autre sens: Ve 26 *on fameüs tríhé, un 
endroit où il fait *&tapé ‘en désordre’ (se dit 
méme d'une maison). Mentions toponymiques 
notées par ГЕН: trihé L 1 (ô ~), My 1 (so Г ~ 
ou -É, terrain banal un peu montant, oü les 
enfants jouent). А W 66 trihi donné pour 
‘pâtis’, ALW 9, 267b. 

* Toponyme *tríhon à Ve 42 (BTD 49, 133), 
43 (DBR 10, 91). — Autres dérivés toponymi- 
ques: (Esneux) tèl trfhète, “so lès tríh'tés (DL). 

° FEW 16, 122a, abfrq. *HAISI. Le sens le 
plus courant de ce t. liégeois est ‘versant de 
colline couvert de bois ou de bruyére'; on a 
inséré dans le tableau quelques mentions four- 
nies seulement aux q. 1519 («montagne») et 
1520 («colline»): v. not. 8, n. 19 et not. 38, H c 
et n. 19; ajouter encore B 4 *hf (not. 29, n. 17). 
Cf. L. REMACLE, DBR 12, 1955, pp. 87-90, et 
Mélanges M. Delbouille, 1964, pp. 541-553. — 
Mentions toponymiques recueillies par l'EH, 
avec hé partout (sauf he Ма 51, hi B 5): D 34 
li hé gobà (c'est un bois en pente), 64 è hé; H 
67 è hé d чи, d'Ourthe, so | hé, a nà lé hé; L 
55 so lè hé (t Éèfné) (d'après témoin de L 29); 
Ve 32 è bèl hé, 41 sò lè hé; Ma 2 èl hé, sò l hé, 
3 só Ï hé, 9 li hé d vá, 42 òl hé, 51 òl he, dvá | 
he; B 5 hi d byériy, 12 òl hé. 

” Le type est parfois masculin en topony- 
mie. Mais normalement, *hé, f., se distingue 
de son homonyme thé, m., ‘sorte de crochet 
(v. DL; FEW 16, 110, *Har). Ainsi, à Ve 47, 
*one hé (d' sapins), mais *on hé po ramonter 
ás crompíres *pour butter les pommes de terre? 
(q. 250). 

* Cf. DL. Probablement méme origine que 
*gonhítre L 39, 66 (*gô-) ‘congère’ (ALW 3, 
173a), mais non repris par FEW 2, 1048b 
CONGERIES. 

? Dans Étym., 23, Haust dit n'avoir entendu 
le t. qu'à Ferrières H 77 (6 ^, m.). Aux com- 
pléments d'É. Legros, DBR 23, 212, ajouter 
encore XHOFFER, BDW 10, 133 «bairihes, f. 
pl., ‘landes’: *avau lès ~, “cori lès ~» et un 
toponyme ancien ?bairixhe, -ick, commun à 
Soumagne et à Olne. FEW 15/1, 95a, all. BERG. 

10 À la q. 1233, glosé «terrain mal exposé, 
infertile». Cf. Wis. *havagne ‘terrain inculte 
(avec un ex. de M. Pire et un renvoi à *hadrène 
‘terrain pierreux et maigre’). Le toponyme 
ancien °хлауаШе de Melen, prolongeant “so lès 
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havagnes de Battice, il semble que le suffixe soit 

-ALIA; radical: EXCAVARE probablement plutôt 
que *HAF: v. J. LECHANTEUR, Top. de Melen 289. 

Il FEW 4, 405b HERBA. 
2 Cf. DEPR.-NoP. D'après DASCOTTE, BTD 

46, 305, ne subsiste que comme lieu-dit à S 32 

et Th 2. FEW 6/1, 124b MALUS. 
15 Cf. CARL? *cachavant (Ch 41, 44; Th 11) 

‘terre inculte, en jachère’; Dasc. Suppl. 

*cache-avant. Littéralement 'chasse avant', au 

sens ‘laisse aller’. V. LAISSER JACHÉRER, ALW 
10, à paraître. 

4 Cf. M. WiLLEMs, DW 19-20, 167-227; 
FEW 14, 387a VIBRARE. 

5 Du germanique WARI-SKAPI ‘pâturage 
garanti à la communauté’, FEW 17,448a. Ajou- 
ter warésé A 44 (q. 124). V. ALW 9,267b.— Les 

dictionnaires permettraient d'ajouter de nom- 
breuses mentions: DL *warihé et variantes; 

REM., Gloss. *wèrhiê, -hê ‘terrain banal; t. rede- 

venu inculte’; BASTIN, Faym., 599 *wérhyé... 

Autre sens: СОРР. *wariché ‘groupe de maisons 
à la campagne trop peu important pour consti- 
tuer un hameau'. — Mentions toponymiques 

notées par l'EH: To 99 «warékaix»; A 50 «waré- 
chaix»; Ch 28 su lé warsey; Ve 32 so 1 wèrhè. 
Sous des formes trés diverses, ce type est tres 
largement représenté dans la toponymie de 
Wallonie. 

i6 À compléter раг PATIS, ALW 9, 267b. 
Ajouter “bati ‘terrain herbé dont la jouissance 

est laissée aux habitants’ (CoPP.), ‘place publi- 

que entourée de maisons’ (DASC., Suppl: à 

Ch 3)... FEW 1, 296b BATTUERE. 
U Cf. PATIS, ALW 9, 266. 
8 Pour 1 ('pátur-aP), cf. Vi 719 (LiÉG., 

BSW 37, 355) «patereau, terrain inculte» mais 

Vi ‘34 (Gloss. S'-Léger) «pateureau, pâture, 

pré que l'on páture»; ALW 9, 267a. Le dérivé 

2 ('-ure") est douteux. Le composé (3) 'páture- 

essart', plus vraisemblablement formé de deux 

substantifs que d'un verbe et un substantif, 

parait inédit. 
19 Cf. M. WILLEMS, Voc. du défrichement, 1, 

5] sv.; notice à paraître dans ALW 10. 
20 V, vol. ultérieur. Quelques réponses à 

PÁTIS, ALW 9, 267b. 
?! Comparer S 37 *cricagne ‘montée, raidil- 

lon; terre montueuse et stérile’ (FEW 2, 1337b 

KRIKK-). V. not. 46 CÓTE, F 2. | 

2 Autres réponses: Ch 26 *ç' n'est k'on 
daguét, d'un terrain de mauvaise composition 

(littéralement ‘goudron végétal’; FEW 15/2, 

51a all. DAGGERT); — B 22 ‘on lêsse couru Г 

Іей d'sus ‘on laisse courir le loup dessus, la 

terre est abandonnée'. V. LAISSER JACHÉRER, 

ALW 10, à paraitre. — Compléments livres- 

ques: «bruskenn, [f.], gastine, désert, solitude, 

terre stérile et inculte», avec renvoi à «bairih», 

t. D (LoBET), hap. dans ce sens d'un type 

mieux attesté au sens “espèce de drap' (HAUST, 
Étym. 23; HERBILLON, DBR 8, 77-8); — *áhe- 
mince, f., ‘aisance, terrain banal, *dorét ‘ter- 
rain вес”, *roupéye, f. ‘terrain inculte’ (REM., 

Gloss. de ce dernier, rapprocher *roupis 

L 113 (not. 31, n. 14). — *fritche ‘friche’ (néo- 

logisme?) (Gloss. S'-Léger); — 'sécheron' 'ter- 

rain sec, peu productif” (FEW 11, 587a 
SICCUS): *sétch'ron Vi “34 (Gloss. S'-Léger, 

«mauvais pré sur une hauteur»), -an Vi 5 

(Mass), 19 (mo, BSW 37, 371, donné 
comme synonyme de *trüche). — Avec le sens 

«labouré» [‘terre labourée sans être ensemen- 

cée, guéret'], ГЕН a relevé à My 1 (H. Сип.) 

et 3 le remarquable substrat *ürfu, m., connu 

aussi à My 6 (BASTIN, BSW 50/2, 544). FEW 

25, 387, prérom. *ARTIKA. 

36. RONCE 

V. ALW 1, c. 84. 

On complète sous A les q. 120 et 122 de la 

carte de base par les variantes et additions des 

q. 124 «des broussailles; lieu couvert de ronces» 

(v. not. 34 et 38), 121 «nous cherchons des 

mûres sur les müriers» (v. not. 156 et 157) et 109 

«églantier; ...» (v. vol. ultérieur) lorsque le 

terme y est fourni. On note entre crochets des 

divergences relevées à la q. 120, oü la distinc- 
tion entre ‘buisson épineux’ et ‘mûrier’ n'appa- 

rait pas nettement quand 'ronce' est donné seul. 
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Sous B, quelques réponses 'épine', généra- 
les, probablement approximatives et surtout 
présentes à l'ouest (comp. ALW 1, c. 35). 

Rares mentions du sens néologique de 
'ronce' ‘ronce artificielle, fil barbelé’ , pourtant 
trés connu.! Dérivés substantivaux et verbaux 
en ADD., a. Données ethno-linguistiques sous 
p et y. 

* ALF 1163; ALPic. 286; ALCB 646; 
ALLR 118; BRUN., Enq. 1380. 

A. 'ronce'? 1. a. *ronhe: róh D 64 (rók, q. 
109 [?]); W 21, 42: H 1,3 770; [L ^3, 799]; Ve 
72, ^15 (et róh, q. 109), ^36? || b. *ró"he, *róhe: 
ró"h L 19; Ve 26 (et róh, q. 109); My 2 (et 
rong, q. 124) | ró"h Ve 34 | róh Ve 24 | r&"h L 
/32 (q. 109) | róh L 61 | rôh L 66 || c. *ronhre, 
*ró-: rôh" L 35 | тд” My 1 (ÉL) || d. *ranhre: 
rah L 2 (q. 109). 

2. a. *ronhye: róy D 34; [L 775; Ve 26]; My 
3; [Ma 24]. 

3. a. tronche, *ró-: róš [No 3 (r&.$, q. 121); 
To 2]. 13, [24]; A 55; [Mo 757; S 13]; Ch 4; 
[Th 29, 43, 54], “67, [82]; Ni 19, “102; Ph 84; 
[Ar 1; W 25; H 712, "41; Ma 7227], 29, [732], 
^48, [49]; B 6; [Ne 16], 70; [Vi 2 (eros, 
q. 121)], 8, 13, 721, 22, [/32, ^34], 37, 38, ‘42 | 
rőš Ne 14 (Lorcy) || b. *ránche: rás [No 2]; 
To 2, [7; Ph 84; H 8] || c. *éronche:* eros 
Ne 69. 

4. *rinche: rés To 28, 48, 94 (ou ré;$, rêsi, 
ré" ,$); [A 12; Mo 775]. 

5. ‘réonche: réós [To 39] | ré z$ To 73 (ou rë;9. 
6. a. *rwinche: rwés [Mo 20, 64] | гиё, Mo 

37 | rwé"$ Mo 41 | réf, r,ëš To 78 || b. *érwin- 
che: érwés To ‘71 | -2# Mo 20. 

7. “ronce: rós Ni 26 (q. 109); Ne 63. 
B. '(des) épine(s)'Ó No 1 (dz ёре"п); Mo 1, 

23 (spen); Ch “64 (spen, syn. A). 

! Précisions: terme dit «général» à D 101, 
Ve 47 («désigne toutes les épines») et appliqué 
à la ronce à mûres à Ma 4 (v. not. 157 MÜRIER, 
F, n. 8). — Sens métaphorique ‘fil de fer (bar- 
belé) uniquement fourni à Ve 47 (FEW 10, 
557b RÜMEX: liég. ronhes, pl.). 

? Nombreuses var. dans les sources livres- 
ques, qu'on ne signale pas de manière systé- 
matique. Cf. FEW 10, 556b RÜMEX (compléter 

Mons rwés d’après DELM. [et s'appliquant au 
máürier] par ronche ‘arbuste épineux’), LEPOINT 
*ronche, *rwinche; СОРР. *rontche; WASLET 
*ronche (pas de var. *rwé-); ATTEN *ronche. 

3 Pour ce pt, v. ALW 1,c. 64, n. 1. 
^ V. ALW 1, c. 35, n. 2 et ajouter d'autres 

formes locales agglutinées: GILLET [Ne ^70]: 
eronjes (var. ‘ronches), DW 27, 85 [Ne 766]: 
*éronche. 

* Peut-étre senti comme syn. de A. Cf. FEW 
12, 178a SPINA. — Ajouter èn èpèn To 48 (q. 
120, sans précision). V. aussi not. 37 TOUFFE, 
B, n. 7; not. 38 LIEU COUVERT DE RONCES, 7, n. 
21; not. 157 MORIER, n. 12 (pour spén Ar 1); 
not. 154 AUBÉPINE, B. 

ADD. a. Dérivés. a. substantivaux (q. 120): 
‘un, des *rinchó(s)':! ï régó A 2 «gros rejeton 
au pied ou à la téte d'une souche» et ibid., le 
pluriel dé résó «pousses de 2 ou 3 ans sur les 
aunes, etc.». 

b. verbaux (q. 120): 'de-ronc-er', '-iner' 
dróhi, dróhiné Ma 4 ‘déchirer par les ronces’. 

p. Expression: avo, la r. aprè la spin 
"envoyer Іа r. aprés l'épine' Ne 51 (‘envoyer, 
pour ramener un trainard, un autre qui tarde 
également")? 

y. Ethnographie: "avec les feuilles de r., on 
fait du thé [- tisane] pour la toux' H 38 
(Gives). 

' Cf. FEW 10, 558a RÜMEX; comp. not. 38 
LIEU COUVERT DE RONCES, Á a, n. 2. Autre éty- 
mol. possible FEW 10, 51a *RAMUSCELLUS. 

? Ajouter FEW 10, 558b RÜMEX et voir 
d'autres composés ALW 9, p. 207 et not. 38 
LIEU COUVERT DE RONCES, А”. 

3 Ajouter aussi FEW 10, 557b RÜMEX les 
sens fig. répandus de 'personne importune, 
dont on se débarrasse difficilement” (DL...), 
'personne qui retient les autres au cabaret, 
débaucheur' (BASTIN, VILL., ...), ‘traînard’ 
(DgP.-NoP., BALLE, ...; dér. en -ARIU, ‘ronchf 
avec ce sens, CARL); rem. aussi SCIUS “one 
mále ronhe *une mauvaise paie'. 

^ Comparer Wis. *dés fayes du róhe po fé dé 
té et EMW 14, 300, 318, 321, 334 (remédes 
pour diverses affections). 
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37. TOUFFE (de ronces, de fougères) 

Q.G. 122 «une touffe (de ronces, de fougères)». 

Difficultés de classement vu les nombreux 
emplois non spécifiques des noms du tronc ou 
de la cime de l'arbre, de la souche, du buisson, 

du bouquet, du trochet, du fagot, du tas, etc. 

Le tableau principal, fondé sur la traduction 
de touffe de ronces, met en relief les collectifs 
'ronces' et dérivés (A), 'épines' (B) et les ter- 

mes proprement wallons les plus typiques et 

les plus fréquents, parfois concurrents (C et 
sv.) On groupe sous «autres réponses» les 

désignations secondaires, les synonymes et les 

termes généraux. Les réponses visant à la fois 
les ronces et les fougères sont en italique.! En 
marge, les appellations exclusivement réser- 
vées aux touffes de fougères, d'herbe, de pom- 
mes de terre, de cheveux. 

Quelques lacunes et hésitations dues à 

l'ignorance de l'équivalent dialectal du fr. 
touffe ou à une perception particuliére de la 
réalité? En ADD., des noms de la «fourrure» 
ou «refus». 

+ BRUN; Enq. 1495 (souche). 

A. ‘une, des ronce(s)':? No ‘4, 5; To 13, 73, 

94; A 20; S 13, 726; Th 64; Ni “105 (sg); 
Na 49 (pl); D 15, 30, “62; W 2, 73; Ve 24 

(sg. et pl); Ma 1; Ne 44, “50; Vi ‘33 || Déri- 
vés:* a. 'roncier' (-ARIU). *ronhi, -chi..., 

*ranji: róhi H “45? (Charlet) | -37 Ch 4, “19; 

Th 29, 43, 54; Ni 112; B 24| -/ S 19; Th 53, 62 

|| гайт B. 33 || b. 'roncis' (-iciu). *ronhis', 
-chis^, -chéch...:5 rôhis D 64 | -šis Na 129; 

Ph 61; Ar 1; D 101; Ma 36; Ne 57 | -Xé* Ni “97 

|| b^. "топс-епіѕ'. *ronch'nis: rósnis Ma 395 
B. ‘une, des épine(s)':! No 1 (dè z ёрё/ёп), 

2 (sg.; "~ de ronces’), “4. 

C. a. *bo(u)héye, -éye, -é(y)e, -i(y)e...: 
buhèy L 85; Ve 8, 24 | -ëy W 1 | -ëy L. 39, ^71 
| -èy L 1, 61, 775 | -ïy L 45 (ou bohéy), “57 
(id.) | + L 87 | -iy W 13 || bohéy D ‘17, ^32; 
W 35, 39, 42, 59 (-éy ou -(w)éy "de ronces’), 

63; H 2, 27 (ou -éy), 46, 50,67, ‘70: L 19, 35, 
45 (ou baihiy), 57 (id.); Ve 47; Ма 2-4, 9, 12, 

19, 20, 24 ("de ronces’), 42; В 12 | -èy W 736; 

B 16 (-(л)ёу) | -èy D 34; Н 45, 53 (-ey); 

Ma 1, 29, 40, 53; B 27 | -ey Ve 42; Ma 39 | 

-éy Na 101 (ou -wéy), 120; D 30, 87; W 21, 
32, 45; H 1 (syn. D), 21, 26, 28, 37, 739, 

69, ^74; Ma 43, 46 (-(h)éy), 51 (id.) | -é Ve 32, 
37-40, 44; My 1,22, 3 B 2, "3. 6, 9, 11, 14 

(J.H.), 21 | -7B 4 (zi? Rencheux), 5, 7 || 
b. *bo(u)yé(ye), -ie...:? bani, W 3 || bòyéy 
Ni “62. /66, 85 (ou -wéy), 97, 98, “102, 107; 
Na 19, 44, 69, 84, 99, 107 (L. Verhulst), 112, 

129 (ou -ё.), 135; Ph 33, 37, 53; D 36, 38 

(J. Nollet, A. Lebrun), 58, 72; Ma 36 | - éy 
Ni 28; Na 59, 127 (ar); D 7 (id.); Ne 15 | -yé 

D 94 (de ronces’); B 22 (ou -,é, J.H.) | -,é 
B 24 | -yï W 72 (Racour) || c. *bo(u)wéye, 
-éye...:9 buwēy Ni 20 || bowéy Ph 42 | -ëy 
Ni 17 | -é Ni 112 (ou boéy ‘de ronces’); 
Na 23, 109; Ar 1 | -,éy D 15 || d. *bo(u).èye, 
-éye, Ave..." buty Ni 19 (ou bo£y) | -iy W 2 
(Grand-Hallet) || boey B 23 | -èy Ni 80 (de 
ronces’); B 719 | -é Ch 33; Na 1, 6, 22, 30, 
79, 116; D 25-27, 38 (A. Robert), 84, "91, 96 

(‘de ronces’); Ma 35; Ne 31 | -é, B 15; 
Ne./22, 23. | 

D. *bouhote:!2 buhot H 1 (syn. C a). 

E. a. *bo(u)djéye, -èye: bugêy L 19 (ou 
-ëy), 29, 66; Ve 6, 8 | -èy L 1 || bogéy L “90, 94, 
101, 106, 114; Ve 1, 26 | -èy L 799 || b. *bou- 
tchéye: bucèy L 7 rare) 

F. *bo(u)sséye, -éye, -iye:? busëy Ph 15 | 
-éy Ch “64, 72; Th 24; Na 130; Ph ^11 | -iy 
Ch 61 || boséy Ph 16. 

F'. a. tbossèt:!* bosè Ve 34, 40 || b. *bos- 
sëte:!7 bosèt Ve 38; B 5. 

G. 'estoc'. *sto, ^chto, ...:? stò Ni ^74 (de 
ronces’, syn. a) | stó Mo 58 || #0 A 7. 

Dérivés: a. 'estoquée' (généralement -ATA).!? 

*s(i)tokéye, -éye...: s(i)tokéy L 2-4 ("ае ron- 

ces?) | -éy Ne 9 | s®/utokéy Ni ‘62 | s(œ)tokëy 
Ni //4, 45, 93 | -ïy Ni 29 || *istokéye: istokéy 
Ni 112 || *(Sstokéye, -ёуе, -éye...: (è)stokèy 
Ni 24, 61, 74 (- èy, syn. G); Ph 45 | -èy Ph 79 
| -éy Ph 86 | -èy Ph 81 | -éy Mo 75,9; S 29, 31, 
37; Ch 4, 16, 26, 27 (ab. Plumet), 754 (q. 121); 

Th 2, 5; Ni 1, 11, 72 | -5 Mo 17 (syn. О) || 
ètokí, A 28 || *éstokeye, -éye: éstoke, A 2 | -éy 

Ni ‘10 (Че ronces’) || *astokéye...: astokéy 
S 36 | -é, Mo 23 (de ronces’) | Ze Mo 41 | + 
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Mo 44 || a". '*tok-ée?:20 rokéy В ‘1; Ne 24 | -êy 
Vi 6, 16 | -dy Vi 21, 22, 27, 32, 37, 38, ‘42, 
43, 46 ("de ronces’), 47 | -éy В 27; Ne 33 (syn. 
b^), 47, 50 | -é, B 33; Ne 26 (de ronces’), 32, 
43 (syn. b^) | -é B 28; Ne ^38 (ou -ë?, syn. b^), 
44 (syn. b^), 63; Vi 8 («tokée»), ‘12, 25 | -è 
Vi 13 (KH) || b?! 'estoqu-elée' (-EL-ATA). 
*s(u)tok'léye...: s(u)tókléy D 110, 120 | setoklé 
D 123 || b”. '*tok-elée': tokléy Ne 33 (syn. a^) | 
Au Ne 43 (syn. a^) | -é Ne 738 (syn. a^)? 44 
(syn. a^), 60. 

G. *tokét:? rokè Ni 39. 
Н. *strouk:? struk Ni 20 || Dérivé: *strouké 

(-ELLU):25 straikè L 14? 
I. a. *trok-et'? tròkè D 46; H 67; Vi 35 || 

b. "trok-eau':?” notz Ve 35 | -ya D 38 
(A. Lebrun) || c. "*trok-elle':?* rrókal Ne 16. 

Г 2° a, *s(eu)trokéye, -iye...: strokéy Na 
107 (L. Verhulst) | sæ- Ni 2 || sétrokiy Ni 6, “9 
|| éstroké Ni 33 || b. *sutrok'lé(y)e, *seu-, 
*éstrok'léye: sutrókléy Ne 24 (ou -é?) | -é, 
Ne 11 | setroklé D 132 || èstròklèy Th 72 | -é 
Th 62. 

J. *troupé:? trupë W ‘8-10 ("de ronces’), 
30, “42. 

K. a. *rantin:?! ráré Ma 12 (de ronces’), 19 
Gd., q. 124) || b. *rantchis": rácis Ma 12 ("de 
ronces") 22 

L. *hourée, *huréye(s), *(h)eu-, *hè-...:33 
hairé B 21, 22 | huréy Ne 16 ("des grosses h.') 
| hè- Ne 33, 76 | -é, B 33; Ne 47 | -é B 30 (ou 
dré) | héréy Ne 14 || &ré, Ne 39 | -é B 732; 
Ne 49. І 

M. 'toupet':3* ropè Ni “66; D 72; L 113; 
Ve 35 | tu- L 85; Vi б. 

М. *tchoupe:? oam S 10. 
О. 'houppe':*? u/óp Ni 33 || Dérivé: "houp- 

pée(s)' (ATA): «ipé Ar 2; D 136 | -é, Ne 51 
("des belles —'). 

Р. "ot "opt, *out...:?* ó To ‘71 ("de ronces’) 
| ó To 99 (id.); A 55, 60 (ou o "de ronces') | o 
А 752 | č; To 73 | ü A 12 | u To 43 ("де ron- 
ces), 57; А 10, 713. 

Dérivé: *otée (-4rA):? òté To ‘71, 99 | -éy 
A 50 (q. 279), 55 (quelquefois) | -é Mo 37 ('de 
ronces’). 

О. 'souche':*? Sèk No 3 ("de ronces’): To 2, 
7 (-0-), 24 ("de ronces’), ‘36, 37, 78 (-о-); 
À 28, 44 (ou Soki,?) 4 50, 52; Mo 17 (syn. G a), 
20 ("de ronces'); S 10. 

R. 'buisson':? To 6 ("de ronces’); Mo 41, 79; 
S 1, 37; Ch 16 ('de r.'), 27 (F. Philippe; ab. 
Plumet), 33, “54, 63, "64; Th 14 (‘de r."), 25, 46, 
73 ("ае r`); Ni 75 ("е r.'), 26 (Gd), 36, 38, "ei 
("ае г.'), "66, 85 ("de r.); Na 1 (id), 6 Gd), 20, 
22 (der), 44 (id), 49, 69 ("de r.'), 79, 99, 107 
("ае г.'), 112 (Gd), 129, 130 ('de r.'); Ph 6 (4), 
45 (id), 54 (14), 84 (Gd), 86 (id.); Ar 2 (id); 
D 30, 58 (der), 64, 68, 73, 96, 110 (de r); 
W 72, 3, 21 Cde r.'), 59 Gd), 66 Gd): H 2, 8, 37, 
38 ("ае r.'), 42, 49 ("de r.'), 74 Gd); L 1 (id.), 7, 
45 ("de r.'), 71 Gad), 94 (id); Ve 31, 41, 44 ("ае 
r.'), 47; My 2, 4, 6; Ma 19; B 27; Ne 4, ^5, 47. 

Dérivés. Diminutif: "buissonnet' (-ITTU):# 
baisné S 6 (de г.) || Collectifs: "buissonn-is' 
(ictu): buhnis Ma 12 ("de т.) | buš- D 73 || 
"buissonn-age' (-ATICU): busnag W 1 ("de r.') | 
buf W 739 || "buissonn-ée' (-ArA): baisnéy 
Ar 2.46 

S. a. 'broussaille': brusay A 37 ("ипе ~ de 
гопсеѕ')*? || b. "brouss-ille':^5 bra/hëy L ‘32, 43 
("de ronces’) || b”. "brouss-illon': bra/hyó L 43 
("de rm 

T. 'touffe'?? raf To 27 (de ronces’), 36 
Gd), 39, 58 ("de r.'), 771; A 12, ‘13, 718; 
Mo 42; Th 29, 54, 64, 73, 82; Ni 33 (der), 
“62, 774 ("de r.'); Ph 54 («inusité?»), 69, 84; 
D 94, 713 (-v), 132; Ve 24; Ne 16 (syn. L), 65; 
Vi 18 (-v)-21, 36. 

1! Applications complémentaires: au(x) (ou 
à P): épines (en italique, les pts ой  'épine' 
désigne la ronce, cf. not. 36, B): A b: D 101; 
R: S 1, 37; Ch 33, "64; Ni “62; Na 44, 49, 129; 
D 30, 96; W 59; Ne 47; S b: L 43; autres rép. 
4: Mo 1; — máriers: A b: D 101; R: My 6; — 
fougères: C а: H 45, ^74; L 1, 71; Ve 40, 44; 
Ma 12; b: Ni “66, 85; Na 44, 69, 112, 129; 
Ма 36; с: Ni 112; Ar 1; D 15; d: Na 1, 6; Ea: 
L 94; F: Ch “64; Na 130; Ph 16; С a: S 37; 
Ch 4, 16; Ni ‘62, ‘74; Ph 45, 86; b: Th 62; О: 
To 36; R: Ch 754; My 6; Sb: L 32; T: To 771; 
Th 29, 54, 73; Ph 54, 84; D 94; Ve 24; autres 
rép. 16: L 116; 17: Ne 26, 49; — herbe(s): C b: 
Ni 762; C d: Ch 33; F: Ph ^11; F a: Ve 34, 40; 
G a: Ni 11; M: Ve 35; P: A 50; Q: A 44; autres 
rép. 3: Ve 40; — pommes de terre: C a: D 30; 
W '42; L 19, 61, 85; Ve 8, 24, 40, 47; My 1; 
Ma 39; B 5; b: W 3; d: В 23; Ea: LL Са: 
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В ‘1,27; L: Ne 47; — fleurs: C d: Na 22; E a: 

L 19; Ve 8; J: W '42; — orties: J: W 30, "42; — 

genêts: C a: B 7, 16; — sureaux: P: To 99; — 

chênes: G a”: B 27; — chéneaux: L: Ne 14; — 

noisetiers: C b: D 58; — bois (matiére): Q: A 

44; — cheveux: M: Ni “66; T: Ni “62; autres 

rép. 17: Ni 11, “62; — plumes: autres rép. 17: 

Ni “10. 
? «Touffe n'a pas d'équivalent» à Th 64; 

«une touffe de... ne se dit pas» à Ma 1. — À 
Ma 24, la 2? partie de la q. ne se justifie pas car 
«la fougére ne pousse pas en touffes». — Lacu- 
nes probablement factices à A 1, Mo 44, Ch 
28, 43, Ni 90, H 68. 

3 Emploi généralement collectif. — Cf. ALW 
1, c. 84 et ce vol., not. 36 RONCE, A; not. 38 LIEU 
COUVERT DE RONCES, А; not. 157 MORIER, F. 

^ Ajouter FEW 10, 557b RÜMEX; désigne 
originellement la touffe ou le buisson de ron- 

ces (Gop. 13, 234b; TLF), mais s'applique 
aussi à toute broussaille épineuse (cf. not. 31, 
FOURRÉ, n. 14; not. 33 LIEU COUVERT DE BUIS- 
SONS, n. 5; not. 157 MORIER, F^) et se confond 

parfois avec l'endroit où croissent les ronces 
(cf. not. 38 LIEU COUVERT DE RONCES, A). La 
documentation livresque ne permet pas tou- 

jours une nette différenciation sémantique: v., 
parex., CARL? *ronchí [non local.] qui renvoie 

à ‘ronchis” ‘broussailles, roncier’; cf. n. 5; 
Dasc., Suppl.: "аі été tout piqué par les ron- 
ces en traversant le *ronchí qu'il y a là-bas"; 
Mass. *ronchí ‘roncier, buisson, tas de ronces’; 

etc. — Pour les variantes vocaliques du radical 

(passage -0- > -4-) et pour l'évolution de -ICE, 

cf. not. 36; ALW 1,c. 56 et ALW 5, not. 1 MAI- 

SON. 
5 Collectif arch. donné comme rép. unique 

à Ni 97, Ph 61, D 101, Ne 57 et, comme a, 

souvent assimilé au terrain envahi par les ron- 

ces, cf. n. 4, FEW 10, 558a RÜMEX (ajouter 

ouest-wall. *ronchis* m. pl. ‘broussailles, ron- 
cier’, CARL) et not. 38 LIEU COUVERT DE 
RONCES, À C, n. 6. 

6 Probablement analogique et péjoratif; 
peut-être issu d'une base verbale. Ajouter la 

forme et le sens FEW 10, 558a et v. not. 38 

LIEU COUVERT DE RONCES, À d, n. 7. 
7 Terme général; cf. not. 36 RONCE, B; not. 

38 LIEU COUVERT DE RONCES, |; not. 157 

MÜRIER, G b, n. 12. FEW 12, 177b SPINA. 

š Classement en fonction de l'amuissement 

de h, du comblement de l'hiatus par y, w et du 

suffixe -ALIA dont la dérivation primitive *-aye 

doit avoir été contaminée par des finales 

*-éye... d'origines diverses (-ILIA, -ICULA, -ATA, 

etc.) ou évolution phonétique particulière 

(v. REMACLE, Différ. 50; not. 120 мох (*djèye, 

-ауе); ALW 5, not. 10 PINCETTES de foyer 

(*éknéye); v. not. 30 BOUQUET D'ARBRES, F et 

vol. ultérieur, TOUFFE de pommes de terre, et 

comparer G à.— On spécifie que les formes en 

-ï L 87 (a) et -iy W “2 (b) sont «bien fémini- 

nes», cf. WARNANT, Cult., 188. REMACLE, h°, 

95, 101, critique le rapprochement avec 'buis- 

son' (FEW 15/1, 194a *BOSK-) en raison de la 

nature différente de h dans les deux termes 

(liég. *bouhon, nam. *bouchon [h?] mais liég. 
*bo(u)héye, nam. *boyéye [h!]) et soutient, mal- 
gré les doutes de WARLAND 69, la proposition 

de l'ahall. BUH ‘tronc’, déjà émise par HAUST 

(DL) et enregistrée ensuite FEW 15/2, 2b. On 

insérera liég. *bouhéye ‘touffe, cépée’ FEW 1, 

648a *BÜSCA (d'après Houill. 31) et les formes 

ard. rangées 15/1, 194a *BOSK- (d'après BAs- 

TIN, Plantes et BDW 1, 57), et l'on ajoutera, 

entre autres, BDW 21,65 (forme de Ve 8, cor- 

rection BTD 17, 231); FRANCARD *bohéye (Ma 

51); ATTEN *bohéye... Rem. que «bouheie» 

LoBET n'est plus mentionné par Wis. — Emploi 
fréquent en toponymie. 

? Ajouter FEW, Le., les applications généra- 

les de CARL? *boyéye (Ph “52, Givet, syn. F); 
LÉON. id.... et remarquer l'instabilité de la 

dérivation dans l'est brabançon, GAZ., Bovidés 

[Ni ^67] *boyfye (et *-ёуе à l'index, 347); Par- 

ler, id.; Sillon “boyiye (plantes, céréales...) ou 

*-&ye (taillis, grain...). V. aussi n. 8. 
10 Parfois syn. de d, de F (CARL? [Ch 729, 

33, ^36, ‘37; Ph 42], de С a° (FRANCARD 
*bowéye)... Ajouter FEW, 1.с., rappr. Nam. 

bowée [Pirs] rangé 21, 168b (DW 17, 69; Bal- 

dEtym. 4246) et v. ADD. a 8. 
H Les deux formes de Ni 19 sont dites 

«indistinctes»; v. n. 8 et ADD. a 8. — Pour la 

perte de l'aspirée en lisiére du liégeois (B 6, 

^10...) cf. REMACLE, А? 141. 
12 Collision sémantique de *bohote ‘vieux 

tronc d'arbre tout creusé...” DL et de C a? 

V. not. 67 ARBRE CREUX, D; not. 185 ARBRE 

TÉTARD, À 1. Contrairement à Haust, qui tire ce 
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dimin. «arch. et rural» de *ВОЅСА et à FEW 
15/2, 26b et 23, 168a, 171b qui rapprochent le 
liég. *bouhote d'une base germ. *BÜsK-, 
REMACLE, Gloss. 33b et Étym. et phon. 43-4, 
propose de porter la famille de *bouh-, *boh- 
sous FEW 15/2, 8b, abfrq. *BÜKA, étant donné 
l'absence, à l'est, de formes en -/ry-. Voir aussi 
Mél. Matoré 173. 

? Dérivé en -ILIA (mais concordance prati- 
quement générale avec -ATA, sauf L 1, 799) de 
*bodje, dont l’origine fl. BEUKJE ‘tronc d'arbre; 
corps d'une chemise d'homme' (DL; Hausr, 
Étym. 33), admise FEW 15/1, 101b (remarquer 
Verv. *bodjéye ‘touffe de plante’ BWall 1, 99, 
rangé 21, 47b et BaldEtym. 218, 2920) a été 
contestée par WARLAND 68-9, 267 et GESCHIERE 
25-26. L. REMACLE (DRo; Gloss. v? *bodjét 
'courtaud") propose un rattachement à BULGA 
(FEW 1, 605). V. aussi DFL; TAL; Rem., DSt, 
BTD 58, 173 (auj. C a); et not. 58 TRONC, C 
(pour le simple *boudje). 

^ Altération de a par assourdissement de la 
palatale. 

5 Fourni comme terme gén. à Th 24: b. "de 
ronces', etc. (v. BAL; Bách. 5, 206; CARL? 
[*-éye Ch 719, 61; Th 24; *-tye Ch ^42], syn. С 
b et c). S'applique aux ronces à Ph 15, contrai- 
rement à Ph 16 (2 ou plusieurs tiges sortant 
d'une méme souche’ LOISEAU). V. aussi *bous- 
séye ‘touffe de plante’, BSW 55, 357 [S 29]. — 
Ajouter FEW 15/1, 192a, fl. Bos ‘touffe’ (avec 
le gleizois bossét, v. n. 16). 

16 Dimin. (-ITTU) parfois syn. de *ѕорёг 
(ADD. а 7), *houssét (ADD. а 4)..., sans 
doute plus répandu à l'est que ne le signale 
l'EH; s'applique souvent à la touffe d'herbe 
(b. d wed, -t). On ajoute la métaphore bosè 
d gat, litt. ‘touffe de chèvre’, *barbiche'. V. 
REM., Gloss. — Rapprocher la forme malm. 
classée FEW 21, 173a; 22, 253a, de 15/1, 
192a Bos (DW 17, 68 et BaldEtym. 4252); 
ajouter ibid. №15.; BSW 20, 29 (Ворү, Agr); 
44, 533 [Ve 40]. V. aussi not. 30 BOUQUET 
D'ARBRES, H. 

"U Fém. de a (-irTA). S'applique aussi à 
«l'herbe fine semblable à celle des bois et qui 
croit en touffes épaisses (probablement canche 
gazonnante)» Ve 38 (*bosséne [-INA] à Ve 39; 
cf. REM., Gloss; BASTIN, Plantes; BSW 20, 
215; ...) et désigne entre autres une espèce de 

saule (v. not. 167, ADD. œ II A 9), le dizeau 
[d'avoine] (v. REMACLE, DNot.) ou le petit tas 
de luzerne fauchée (CARL et vol. ultérieur, 
TAS DE CÉRÉALES). 

8 Aj. FEW 17, 238ab, abfrq. *STOK le sens 
‘touffe’; v. a et n. 19. — Remarquer la distinc- 
tion de COTTON [A 7] *chto ‘touffe d'herbe’ — 
*sto *petite branche que l'on taille à un arbre, 
plante qui se reproduit d'elle-même et croît en 
forme de bouquet’; uniquement *sto ‘touffe’ à 
A 2 (VANDEWATT.). V. not. 57 soUCHE, B 1; not. 
58 TRONC, K etc. 

1? Spécialisations sémantiques: '(gros) buis- 
son’ Mo 44, 'máürier' Ch 754; — hésitation à 
Mo 17 (lieu-dit?). — La dérivation en -iy 
(forme et sens confirmés, entre autres, par 
DUFRANE astok? 1. 'boqueteau de ronces ou 
d'arbustes") а dû subir la contamination de 
-(IL)IA ou de -v-ATA. Cf. C et n. 8. La dissimi- 
lation en as- des formes de Mo et S sud (non 
dissociées dans le tableau; v. BTD 38, 278) 
s'explique sans doute par l'influence de 
*asto(ke) ‘étançon’, *astoker... ‘étayer’ plutôt 
que par une éventuelle agglutination. — Cf. 
FEW 17, 238b-239ab *sTOK; corriger LLouv. 
et Ni stokéye en (é)s- (DEPR.-NoP., COPP.) et 
compléter les mentions de l'EH par les don- 
nées de COTTON: stoké, Dasc., Suppl. [Ch 725] 
*éstokéye; CARL? *stokéye, -Їуе Th 72, ^79, 
syn. b; BAL, Bûch. 206 (syn. F); BSW 55, 407 
(id); LÉON. (corr. 905: *-ёуе b en *-éye)... et 
remarquer LOBET «stokeye 'touffe'», absent de 
Wis. qui ne signale que *stoké [-ELLU] ‘petite 
souche”. V. not. 57 SOUCHE, B 4, not. 30 BOU- 
QUET D'ARBRE, D et vol. ultérieur, TAS DE 
CÉRÉALES. 

20 Précisions: dé tokéy di ¿ën ‘de chênes", 
syn. bu$ô "buissons' et "les pommes de terre? 
toka bé, ја (ou vZà?) òn bèl tokéy B 27. — Cf. 
FEW 17, 239a *sroK et BTD 38, 278, pour 
l'élargissement sémantique du gaum. *toquáye, 
d'après BSW 37, 373 [Vi ‘19]. Synonymie 
totale ou partielle de certaines formes chestro- 
laises classées sous a° et b^; voir HAUST, 
Chestr. *tokéye et *tok'léye (grain, pommes de 
terre, ...), syn. L et *troklét (comparer Га et 
not. 30, C 3); Mass. (herbe, p. de t.). Ajouter 
FRANCARD *fokéye ‘groupe de plantes d'une 
méme espèce’, syn. C; m. *toké [-ELLU] 
‘touffe, cépée [herbe, bouleaux] à Ne “66 
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(DW 27, 156 et not. 30, D 1), non repris dans 

ГЕН; v. n. 22 pour Ne 738. — Extension de 
l'aire non prosthétique par rapport à ALW 1, с. 
32 ÉCUME; ALW 4, not. 117 ÉCUMOIRE; not. 
118 ÉCUMER; not. 145 ÉCUELLE; ... Pour la 
finale -é de Vi 13, cf. ALW 2, not. 77 TROUÉE. 
— V. aussi not. 180 FAGOT, R, et vol. ultérieur, 

TAS DE CÉRÉALES. 
?! Ajouter FEW ibid., 239a; v. n. 20 et 

not. 30, D 2. 

22 Coexistence des deux genres confirmée 
par BOULARD *toklé, s.m. ('l'épeautre fait des 
*toklés' 's'épaissit en touffes’); "Jo, eune 
tok'lée (de betteraves). V. n. 20. 

23 Dimin. (-rrru) probablement issu de 
*sTOK comme les précédents bien que l'ab- 
sence de voyelle prosthétique puisse éventuel- 

lement exclure une origine st- (comparer a et 
b” mais v. cependant Nivelles roukyi, tok ter 
‘mouiller en plongeant’ classés FEW 17, 244 
STOKEN) et faire songer à une base TOKK- 

(13/2, 10b) ou à un dérivé de TUSCUS (13/2, 
439b; BTD 36, 249) V. not. 147, D' et n. 6. 

24 Largement représenté aux sens de ‘souche, 
tige, moignon, chicot...' (DL; DFL; TAL...). 
Cf. FEW 17, 264a, mnéerl. srRUUC (ajouter le 
sens). V. not. 57 SOUCHE, C 1; not. 96 AVORTONS 

de fruits, R 4. 
?5 "Terme arch., litt. *petite souche'. Cf. REM., 

Parler *é stroukè (syn. *stoké), topon. Ajouter 
FEW 17, 264a. 

26 Dimin. en -ITTU de *rroke ‘grappe’, à 
ajouter FEW 13/2, 156b TRADUX. — Valeur 
gén. “un groupe' à H 67. — Cf. DL (Ma 12); 
DFL; REMACLE, DRo (t. anc. ‘bosquet, bou- 
quet d'arbres’, auj. *troké), v. n. 27. V. not. 

116 GRAPPE, A; not. 147 TROCHET de noisettes, 
A 2. 

27 Dérivé en -ELLU de *froke, cf. n. 26 et 
FEW 13/2, 156b ой on ajoutera, entre autres, 

les formes ard. (BSW 20, 197), verv. (Wis.), 

malm: (SCIUS; uniquement le fém. dans VILL.), 
etc. = V. not. 147 TROCHET, A 6. 

28 Dérivé en -ELLA. V. not. 147 TROCHET, А 7 
et ajouter FEW, ibid. 

? On pense, pour ces formations contami- 
nées (substit. de Za à -aTa Ni 6, '9), à des 

dérivés de strok-, cf. not. 30 BOUQUET D'AR- 
BRES, C” 2. Le surdérivé '-el-ée' est confirmé, 
pour Th, par DEFAGNE: *(é)strocléye ‘souche, 

touffe (pommes de terre, fleurs)'. Ajouter 

FEW, ibid. et v. not. 147 TROCHET, А” 2. 
30 Litt. 'troupeau' (-ELLU), souvent syn. du 

simple liég. *tro(u)pe, f., arch. et rural. Cf. DL; 

DFL; REMACLE, DRo (+ ‘groupe d'arbres’, auj. 

*troké, cf. n. 26); DSt; TAL; BTD 40, 121... 
Cf. FEW 17, 397b-398a, abfrq. THORP; et v. 

not. 30 BOUQUET D' ARBRES, N 2, n. 20; not. 147 
TROCHET, B 3. 

31 «Touffe rampante» Ma 19.— Comparer le 
liég., ard. *rantin, *rá- (DFL). — Terme obscur 

rangé FEW 21, 92b d'aprés HAUST, Fest. Jud, 

396, mais qui figure déjà 10, 92a *RASÍTORIA 

(ouestwall. rátin ‘rejeton qu'on laisse en cou- 

pant un buisson'...). V. BTD 18, 487-8; 35, 
366; 42, 338; BaldEtym. 375 et not. 38 LIEU 
COUVERT DE RONCES, C. 

32 Forme analogique en -iciU. Cf. a et n. 31. 
? Emploi générique à B 30, Ne 49 (h. ‘de 

ronces", etc.); s'applique surtout au сёлё 'ché- 
neau’ à Ne 14. — Proprement 'hur-ée' ‘talus’ 

(DL; DRo; TAL...; not. 48 TALUS, B) mais, 

par métonymie, 'touffe, trochée, faisceau 
(plantes, arbres, pommes de terre, fleurs, 

broussailles)' en chestrolais: heurée ‘touffe de 

broussailles" AUBRY, RLaR 14, 175 [Ne 755]; 

id. ‘jonchée’ GILLET [Ne 770]; *heuréye, 

HAUST, Chestr. (syn. G a”, b° et *djoglét; com- 
parer autres rép., 3); *eune eurée d'astréles 

[= petits hêtres] BouLARD [Ne 738]...). Cf. 

HAUST, Étym. 149 et FEW 4, 516a *HÜRA. 
34 Cf. FEW 17, 343b, abfrq. *ToP (+ -ITTU); 

GESCHIERE 274-5; DL [L 106]; DFL; Houz. 

(‘elles (les vaches) mangent les *topéts"); etc. 

— Influence fr. probable pour les formes en 
-ou-. V. aussi ADD. a 6. 

35 Proprement ‘houppe’. Comparer *tchoupe 
S 19 (d'un bonnet), ALW 5, not. 101, p. 213b 
et not. 60 CIME, D (dérivés en -ITTA). À signaler 

FEW 13/2, 378b TSUPP. 

36 Ajouter FEW 16, 266b, abfrq. *HUPPO les 
mentions explicites de *oupe 'touffe (ou cime) 

de végétaux' signalées par DEPR.-NOP., BALLE, 
etc. V. not. 60 CIME, B, et les formes verbales 

not. 184 ÉCIMER, ÉTÊTER, À. 
37 Précisions: ‘touffe d'herbe' et ‘tête, feuil- 

lage, sommité de fougères, etc. à Ne 51; à 

Ar 2, le type s'oppose à R et au dér. 'buisson- 

née’. — V. Mass. (syn. du simple) et ajouter ce 

collectif à FEW 16, 267b *HUPPO. 
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38 Correspond au liég., ard. *hót ‘tas’ (DL, 
*hót 2; DFL, v? touffe: “on hót d’ crompíres; 
TAL; REMACLE, Gloss., 89; DRo; DSt; 
VILL.; FRANCARD...). Cf. les mentions de 
FEW 1, 78b ALTUS, non reprises 24, 370, et 
envisager un rapprochement, pour les for- 
mes du mfr. (tas, multitude") et du hennuyer 
(‘troupeau’) classées 4, 500a HÔSTIS et la 
not. 32 BUISSON, C; 38 LIEU COUVERT DE 
RONCES, autres réponses. 

39 Désigne «plusieurs touffes» à To ‘71 (v. 
not. 32 BUISSON, C2). — V. *otée ‘touffe, 
groupe, bouquet, trochet, rassemblement de 
peu d'importance; une *o. de gens, d'arbres' 
REN.; 'couche de taillis non coupée (syn. 
*choke): couper Г z’ otées pou fait des fagots’; 
top. arch. ‘partie de bois, de forêt: «/'otée des 
fées»" POPULAIRE [A 60]. Pour Mo 37, v. ALW 
2, not. 77 TROUÉE, p. 213. 

40 Cf. not. 57 SOUCHE, A 1 et not. 29 BOSQUET, 
A 4 (To 7); not. 32 BUISSON, B (S 10). Pour le 
sens de ‘touffe’, v. BOURG. [To ^3]; Maes *choke 
3 Ct. d'herbe’); REN. *choke 2; ViNDAL [A 731] 
*choke 2 (plante en touffe, t. de thym'); LEPOINT 
[Mo 64] (bois, thym, motte de pommes de 
terre)... Comparer COTTON *choke “têtard ataillé 
formant une touffe au sommet du tronc (saule)? 
(v. not. 185 ARBRE TÉTARD, E) et *aló (autres 
rép., 1). — Ajouter FEW 13/2, 349a *TSÜKKA 
(avec Nivelles choke ‘aggloméré de bulbes...', 
reproduit 17, 50b SCHOCKEN; v. BTD 37, 284). 

^! Réponse douteuse. Dérivé en -(iL)iA ou 
contamination de -ATA? 

42 Cf, not. 32 BUISSON, А. — À Na 99, le 
"buisson' est plus volumineux que la *boyéye 
et à Na 44 'b. d'épines’ est dit «plus wallon» 
que "bh de ronces'. 

5 Ajouter FEW 15/1, 197a *BOSK-. 
# Généralement employé pour désigner les 

buissons (épineux), les broussailles (v. LÉON.; 
HOSTIN...) mais cependant signalé comme 
«assez rare» à D 72 (Houz.). Ajouter FEW 
15/1, 193a et v. not. 31 FOURRÉ, n. 14; not. 33 
LIEU COUVERT DE BUISSONS, А” 1; not. 34 
BROUSSAILLES, B 3 a. 

^ Désigne «toutes sortes de b., ronces, etc.» 
à W 39. V. not. 31 FOURRÉ, n. 14; 33 LIEU 
COUVERT DE BUISSONS, А’ 2; 34 BROUSSAILLES, 
B 4 a et not. 38 LIEU COUVERT DE RONCES, F. — 
Pour le passage de -/i- à -f- aprés voy. vélaire, 

cf. ALW 1, c. 64 MOUCHE; ALW 4, not. 23 
PORTE (ouf) et REM., А?, 109, 388-9. 

46 Ajouter FEW 15/1, 197a (comp. SR. 
buissonnée pour le sens) et v. BRUN., Enq. 209 
(divers) pour le type. 

47 FEW 1, 572b *BRUSCIA et not. 34, A 3 b. 
^5 Dérivé en -ILIA; cf. DL; DFL (v? faisceau 

[de branches épineuses]); ajouter FEW, ibid. — 
Expression imagée: Фл tyès kòm Фп bruhèy di 
spén ‘une tête comme une “b. d'épines" L 43; 
comp. not. 34 BROUSSAILLES, n. 11 (expr.) et cf. 
ALW 5, not. 132 DÉCOIFFÉE, Œ. 

? Diminutif de b. V. not. 31, C; 32, n. 6 
(autres rép.); 34, n. 5 et ajouter FEW, ibid. 

5 Ajouter les localisations belgo-romanes 
FEW 17, 346b, aalem. *TOPF et rem. les men- 
tions de LoBET «fouf 'toupe'»; Scius *toufe 
‘touffe’. V. n. 2. 

Autres réponses, parfois secondaires et non 
spécifiques: 

1. *áló:! 210 To 28 ("е ronces’). 
2. *dokê:? doké Ne 770 || *édok'lée? èdoklé 

Ne 69. 
. *djokèt:* gòkè Ve 40 (J. Eubelen); B 2, 73. 
. 'bouquet':? bukè Mo 1; Ni 33 ("de ronces’). 
. «stoffée»* Mo ‘70. 
. "massif"! masiv D 40. 
. 'pan*:* pã A “20 ("ае ronces’), 28. 
. "botte':? bòt To 1. 
. "torchette': tòrkèt To 1.!? 

10. *bouré(e):!! buré Mo 64 ("de ronces’). 
11. «hollee»:? òlé Mo ‘75 ("е ronces’). 
12. *bolé(y)e...:? boléy Ne 24 | -éy Ne 11 | 

-é Ne 20. 

13. "mont':!4 mô To 48 ("de ronces’) || 'mon- 
ceau':? mósya Ni 766 ("ае ronces’). 

14. 'tas*:!6 tā Vi 2. 
15. 'paquet': pakè B “1? 
16. *ploké:" plokè L 116 || *plokéte:'* plo- 

kèt H 50; L 116. 

17. *poignée':!? puñèy Ni 11 | -êy Ni ^10, 
“62 | -iy Ni 29 | -i D 113 | -é Ne 26, 49 | punī 
А 757 ("е ronces’)? 

18. "brassée':2? bréséy L 61? 
19. *sitôréye:2! sitóréy Ph 16 ("de ronces’). 

! ‘Saule’ à l'extrême ouest de To et dans No 
(cf. not. 167, C) et ‘arbre (ou arbuste) tétard" 
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en pic. (cf. not. 185, D. — V. FEW 17, 175a, 

afrq. HASAL (maintien sporadique des sens 

‘perche (de haie), buisson’, CORBLET, REN., et 

‘touffe’, Ling. pic. 44, 22). — Autres mentions 
not. 29 BOSQUET, n. 17; 30 BOUQUET D'ARBRES, 
n. 27; 32 BUISSON, n. 5. 

? Dimin. (-ELLU) moins fréquent que son 
correspondant ard. et gaumais en -ITTU, 
*doquét ‘bouquet de fleurs, fruits...” que FEW 
15/2, 64a DOCCE tire d'une base néerl. à sens 
gén. mais que PrERRET, Hab. 67, rapproche 
plutôt de l'all. DOCKE ‘faisceau, écheveau? (3, 

111b). Comp. not. 147 TROCHET, C” et v. vol. 
ultérieur, BOUQUET. 

3 Collectif (-ATA) dont la prosthése procède 
sans doute d'une mauvaise interprétation du 
pl. 

4 Le $. comprend «plusieurs bohé (‘pieds’}» 
à B 2, 3 (v. C a). Cf. DEL, v? bosquet (*djokët 
désigne plutót un bouquet d'arbres); BSW 44, 
503: *on dj. d'übes, — d'omes, et 537: *on 
dj. d' hésses “un bois, bosquet de hétres'. 
Dérivé (-rrrU) de *djoc ‘perchoir’, FEW 16, 

287-8 abfrq. JÜK ou d'origine onomatopéi- 
que? V. not. 29 BOSQUET, D; not. 30 BOUQUET 
D'ARBRES; E; not. 147 TROCHET, E; vol. ulté- 

rieur BOUQUET. 
° T. gén. Cf. not. 30, A; 32, n. 5 et vol. ulté- 

rieur, BOUQUET. 
° V. not. 30, J”. Dérivé de 'touffe' (FEW 17, 

346b *TOPF). 
7 Réponse unique. Cf. FEW 6/1, 452b, 453b 

MASSA (lat. vulg. *MASSICIUS) et A. THOMAS, 

Romania 34, 333. Comp. not. 30, n. 27; 31, F; 
33, n. 5. 

8 Comp. i m'a maruqué ('bombardé') à 
pans d' hierpe *il m'a jeté des touffes d'herbe 
(avec les racines et la terre arrachée en même 

temps)’ et ée pan d'ierpe ‘une motte d'herbe’ 
LEPOINT [Mo 64]. Ajouter FEW 7, 555 PANNUS 

et v. not. 38, autres rép. 
? Cf. FEW 15/1, 230a, mnéerl. BOTE; WAR- 

LAND; 69-70; GESCHIERE, 30-1 (critique du rat- 
tachement antérieur à 1, 657a, germ. *BÜTT). 

19 Cf, FEW 13/2, 103a TÓRQUES (+ -ITTA); 
pour le simple au sens de 'touffe', v. 102b- 
103a (décalage typographique). 

H FEW 1, 644a BÜRRA (fr. bourrée) ainsi 
que not. 58 TRONC D'ARBRE, А (pour le ratta- 
chement du simple *boüre, -ou-, *bôr... à 

*BORA [1, 435b], REMACLE, Étym. et phon., 28- 
38) et not. 180 FAGOT, F. 

12 À rattacher à FEW 16, 221a mnld. HOLE? 
Comparer les dérivés *houlê ‘tas’ (classé par 
erreur 22/2, 36b; REMACLE, DRo; Not....), 

*holetée ‘petit tas’ (REM., Gloss., VILL.), -éye 
(FORIR ‘trousse, faisceau de plusieurs choses 
[tréfle, fourrée]'; ALW 9, 348a, 352a ‘tas de 

foin’). 

13 Proprement ‘tas, grande quantité, 
bande...'. Comp. HAUST, Chestr. (qui repro- 

duit AUBRY, RLaR 14, 171) «bolhée 'multi- 
tude, quantité, grand nombre'»; ZÉLIQZ. boläye 

‘troupe’... et les mentions liég. et nam. de 
FEW 1, 610a BULLA (+ -ATA). Ajouter LÉON. 

*boléye ‘file’; Loiseau [Ph 16] *boulée ‘masse, 
nombre (de gens)...”. 

^ Ajouter le sens FEW 6/3, 89b MONS. 
15 Ajouter FEW 6/3, 118b MONTICÉLLUS. 
16 Cf. FEW 17, 317a, abfrq. *TAS (mfr. tas 

‘touffe d'herbe...'). V. not. 38 LIEU COUVERT 

DE RONCES, autres réponses. 
17 Litt. ‘petit flocon, petite touffe (de 

laine)’. Comp. REM., Gloss. *plouké. Ajouter 
FEW 16, 635b, mnéerl. PLOCK (+ -ELLU). 

18. Glosé «petite poignée de foin, paille» à H 
50. Cf. DL *plokéte 1; DFL, v? déchet, flocon 

(de laine); REM., Gloss. *ploukéte ‘petite 
touffe; quantité minime'; Not.; FRANCARD... 
Ajouter FEW 16, 635b (+ -ITTA). 

19 Comp. BALLE ‘pougniye ‘petit tas 
d'herbe fauchée' et v. FEW 9, 518a PÜGNUS. 

20 Cf. FEW 1, 486a BRACHIUM (Reims bras- 
sée de foin ‘botte’). V. not. 180, ADD. Р. 

21 Dérivé en -ATA de *stárer, var. ‘étaler, épan- 
dre, éparpiller, ...'. Cf. proposition étymologique 
de REMACLE, BTD 18, 377-380, discussion de 
Legros, BTD 19, 190 et FEW 17, 209b, n. 8, 

abfrq. *STAL. 

Désignations exclusives de la touffe, généra- 
lement suivies du déterminant: 

1. "е fougères’. 'plante*: plát Mo 64 || 
*rondiot:! ródyó Vi 2 || "masse": mas Mo 372 || 
'taille'? гу D 30 (li t. à fécir «où il y en a 
beaucoup»). 

2, "d'herbe. "faix*:* fa Ni “10 («botte d'h.») 

|| *sit(r)opéye:? sit(r)opéy Na 22 (ou "5. de 
fleurs"). 

3. "de pommes de terre". "fosse": fos Ne 16. 
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4. "de poils, cheveux". *flotche:? floë Ni 112 
(«touffe de poils?») || 'méche*:5 mec Ni 710. 

| Litt. ‘petit rond, morceau arrondi, gâteau 
en forme de couronne' (VAUCH.), *parterre de 
fleurs au centre d'une place" (DW 27, 140 [Ne 
^66]), etc. Cf. FEW 10, 525b RÓTÜNDUS (et 
523b) et ajouter les formes en *-ion de Mass.; 
BSW 41, 209; Nos Dial. 1, 72, 81... 

2 Glosé: i n a fòk dœ faiZér, il n'y a que des 
f. — Ajouter FEW 6/1, 443b MASSA. 

3 Cf. DL; FEW 13/1, 49b-50 TALIARE; not. 
176 TAILLIS, B. 

^ FEW 3, 428b rascis et not. 180 FAGOT, C. 
5 Réponse peu sûre: dérivé de l'abfrq. THORP 

(+ -ATA), FEW 17, 398b, ou de l'abfrq. *Top, 17, 
343? V. LÉON. *topéye 'touffe' (cheveux). 

6 V. vol. ultérieur, TOUFFE de pommes de 
terre. 

7 Cf. ALW 5, 232b; FEW 3, 624b-625a 
FLÓCCUS. 

* Cf. FEW 6/3, 323b MYXA. 

ADD. œ. «Fourrure» ou «refus», grosse 
touffe d'herbe dans les prés, souvent délaissée 
par le bétail. 

1. "опе poup-ille d'herbe(s)': in popéy di Zén 
L 45 («fourrure dans un pré, refusée par les 
bétes»).! 

2. ‘un' krèó То ‘71 («touffe d'herbe qui 
entoure la bouse de vache dans une prairie et 
que les vaches ne mangent pas»)? 

3. "ип gras haut'? ë kra wó А 50 («four- 
rure») | kra д A 60 | kra u A 28 (d'après le 
témoin de To ^71) | gra a A 12 (dans l'expres- 
sion gra at, mägr lavur "gras h., maigre lavure 
(= pátée des cochons)', glosé «plus on est, 
moins on a»). 

4. a. "des gras' *bosséts:* dé kra bosè Ve 34 
(«fourrures dans les prés») || b. ‘une’ *bosséte? 
in bosét B 7 («touffe d'herbe oü il y a fiente 
non étendue; fr. fourrure?» ). 

5. "un, des gras’ *trokèt(s) ô krá токе D 34 
(«fourrure, refus dans un pré») | de kró troke 
Ma 36. 

6. "des" *topèts:? dé tópé Ma 35. 
7. "des" *so(u)péts:? dé sópé Ve 32 («fourru- 

res dans prairie») | supè B 7 (Halconreux). 

8. "опе" *boéye:? bóéy Ni 80 («fourrure»). 
9. ‘un *troupé d'herbes':'? trupè d Zep W 1 

(«fourrure»). 

B. Touffe d'herbe dans les bois, la fagne: 
‘une tête de mort':!! òn tyés du mwér Ve 32 
(«motte de Molinia caerulea; grosse touffe 
formant une éminence circulaire en bois, 
Ѓарпе...; ‘je m'ai encore trébuché (trébaihi) 
sur une —'»). — Autre sens: not. 53, n. 24. 

! V. aussi ibid., "р. d'orties' p. d dirtéy 
(q. 1421). — Cf. DL, *poupéye 1; DFL; WaR- 
NANT, Cult. 188 (fanes et tubercules de pom- 
mes de terre), 199 (pincée de semences de bet- 
teraves); FEW 9, 604b *PUPPA. 

? Cf. FEW 16, 427b, mnéerl. KRUUT (mais 
songer peut-étre à un rapprochement de CRÜ- 
DUS, 2, 1368b et TraLiPhi 30, 397; 32, 38) et 
vol. ultérieur, MAUVAISE HERBE. 

3 Cf. Bonnet, BTD 20, 254, crahot ‘touffe 
d'une plante herbacée qui est plus élevée que 
les autres”; cra ó To 73; сга ó To 99 ‘touffe 
grasse, fourrure’: Maps *cra.ó; DAUBY cra- 
haut... V. P, ci-dessus. 

^ Cf. DFL; Wis. *bossét ‘touffe d'herbe 
drue consécutive à l'épandage d'engrais natu- 
rel; BSW 20, 29 (syn. *sopét); REM., Parler; 
Gloss., syn. arch. *crâs houssèts ('housse' + 
-ITTU, FEW 16, 757a abfrq. *HULFTIA). — V. F* 
a, ci-dessus. 

5 V. F° a, ci-dessus. 
° V. Т a, ci-dessus. 
7 Cf. DL ('des gras *r.'); DFL; BSW 20, 193 

(touffe d'engrais’, syn. *bossét); Mass. *tou- 
péts. V. M. 

š Dimin. en -ITTU de *ѕоре 'sommité, 
pointe...", cf. DL; DFL; GESCHIERE 245; BTD 
37, 290; les mentions fém. à la not. 60 CIME, 
J et le dérivé verbal *sop ter, not. 184 ÉCIMER, 
ÉTÉTER, H. Ajouter FEW 17, 161b, fl. Sop. 

? V.C d. 
10 y J. 
H Comp. *tiésse du mwart 'orobanche 

rave', à Burnenville [My 2], selon BASTIN, 
Plantes. V. DFL; PSR 1, 44 et ajouter FEW 
13/1, 275b TÉSTA. 
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38. LIEU COUVERT DE RONCES 

Q.G. 124 «des broussailles; lieu couvert de ronces». 

Le tableau privilégie 'ronce(s)' et dérivés 
qui constituent la documentation typique. 

Remarquer l'archaique 'ronceau' (A a) en deux 

pts extrémes et les formes surdéterminées (A 

d-e), parfois analogiques et contaminées. Sous 

А, on indique: en italique les pts ой le type est 

fourni pour 'touffe', notion avec laquelle celle 

de ‘lieu couvert de ronces' est relativement 

assimilée (v. aussi autres réponses et not. 37 

TOUFFE); entre crochets les localisations rele- 

vées en marge de la q. 99 (‘fourré’), entre 

parenthéses quelques variantes complémentai- 

res de la q. 123 «un buisson; un lieu couvert de 

buissons». Comparer not. 157 MÜRIER pour A. 

— Nombreuses lacunes disparates. 

+ BRUN., Enq. 1380. 

A. '(des) топсе(ѕ)":! To 73 (pl), 24, 73, 78; 

A ‘10, 12, 37, 44; Mo 64; Ch 27; Th 14, 72, 

73: Ni 11, 20; 33; Ph 6, 69, 84; D 123; B 24, 

28; Ne 4, 75, 24, 63; Vi 2, 18, 25, 38. 

Dérivés: a. 'ronc-eau' [-ELLU]J *ronhë, 
*rinchó: róhé Ve 40 (Challes) | réfé A 7. 

b. ‘roncier' [-ARtu] 3 *ronhi, -hyi, cht. -jf, 
A. -yé...: róhi L 101; My 4 | -xï My 3 | si 
Ch 4 (ou -(s)i); Th 29, 43, 54; Ni 112; Ph 45, 53; 

B 9, 21, 28, 30 | - Ch 63; Th 24, 53 (ou -i, 

q. 123); Ni 1, 72, 90 (ou ~-i, q. 99) | -i Th 64, 
82; Ni 39 | -i Ph 16 | -yé Ne 49 | -Zi* D 46; 
Ma 51; B 19, 22; Ne 14, 15 | ra- B 33 || rósyé 
Mo 44 || 2,57, То 94. 

b^. 'ronc-iére' [-ARIA]? *ronhire: róhir Н 27; 

L 85. 
c. ‘un, des roncis' [-iciu].? *ronhis', -hyis', 

-chis”, *ró-...: róhis D 34, 64; W “45; H 2 (-is, 

syn. -#5), 37 (syn. -is), 46, 53, 69, 70; L 1,7 

(pl), 14, 35, 45, ^75, 87, 106, 113, 114; Ve 38, 

41, 42; Ma 2-3, 4 (syn. -sis), 9, 12, 19 | -és 
W 66 (sg. et pL); H 26 || ró"his Ve 26 | rő- Ve 1 | 
-és Ve 32 || ráhis L 2 (pl) || rôxis Ma 20, 29; 
B ^3 || rósis Ch 61 (pl); Ni 61, “102 («ron- 
chisse»); Na 1 (pl), 22, 49, 59, 69, 79 (pl.), 

101, 107 (pl.), 109, 112, 116, 127?, 129, 130, 

135; Ph 16, 37, 42 (pl.; «ronchisses»), 61, 79, 

81; Ar 1; D 7 (-is; -is, q. 99), 25, 726, 36 (pl), 

38, 68, 72, 94, “100 (pl), 707, 110, 113, 120, 

132, 136; W 59; [H 2 (-is; syn. -his), 37 (syn. - 

his) Ma [4] (id), 36, 42, 46; B 12; 

Ne 4 (-is), ‘5 (id), 9, 11, 16, 20, 22, 23, 44, 

57 (pl) | -ês Ni 98 (pl) || -$êg Ni “97. 
d. 'ronc-enis'. *ronhy'nis', -ch(i)nis'...: 

róynis Ma 248 | -šnis Na [79], 127; D 15 

(élis), 30,40, 46; 58, [73]; 81; H ‘42; Ma 39 | 
-šinis Ne 51. 

d. 'ronc-elis'. *ronch'lis 7 róslis D '91 (pL). 

d^. *rontchinis :'? rôcinis D ‘141; Ne 69 
(«probablement»). 

e. 1. 'ronc-enier'. *ronch'ni: rósni Ma 43. 

2. 'ronc-enage'. *ronch'nadje: rósnac Ma 53. 

3. 'ronc-enée'. *ronch'néye: rósney Ph 86. 

4. 'ronc-enerie'. *ronchën' re rõšènri, 

Mo ‘5. 
А“. "ип terrain en-ronc-iné*:!! ó tërë éróyiné 

B 2. 
B. *rahis :!2 rahis W “562? 
C. ‘râ"tègn:! râ"tèn Ve 34. 
D. *orpin:!^ órpé A 60. 
E. *biéne:? byèn Ni 85. 
F316 ‘buisson de ronces? Ni 20 (Ard. 

baisó...); My 1 (Бело...) || "des buissons rem- 
plis de ronciers': dé busá rápli d rós;yé Ne 60. 

Dérivé: "buissonn-age de ronces": buÿnaë 

Na 30 | '-- de roncier': busnèë D 46. 
G. "brouss-is de ronces: bruhis L 66. 
H. a. "un(e), des place(s), carré, à (aux), 

de ronces*: èn plas a r. Th 62 | òn ples du r. 

My 2 || Ф käré d r. Th 72 || b. ‘un(e) place, 
coin, endroit plein(e) de ronces": òn plès plên 

dë r. B 24 | èn plas рїп dé r. Vi 37 || in kwèn 

plét di r. W ‘42 || òn ádrwé tò plé d r. D 38 || 
b”. ‘une place remplie de ronces': èn plas 

répli а r. A 37 || c. 'un(e) place, endroit, “hé, 
*soüké couvert(e) de ronces': plas kuvri d г. 

To 43; A ^13 (kanri || ën édrai kuvër dé r. To 
73 || 2 hé kovyér di r? L “90 || ó зае kayri 
dr? My 1. 

1?! a. ‘des épines’ S 1; Ch 754; Ni 20; Ph 37; 
D 72 || b. ‘un buisson d'épines' Ni ‘9, 28; 
Na 84. 

Autres réponses. a. "des! *bouzéts;? раге 
Mo 42 || b. ‘des «hoù» de ronces"? A 718 || c. 
run tas de ronces':2 tà... Vi 18 || d. "un pan de 
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ronces*:? ра A “18 || e. "des souches (de ron- 
ces)':?* To 6; A 44 || f. "nid de ronces’? A 710 
|| g. "bordure de ronces':?* bordür dà r. A 12. 

! Cf. ALW 1, c. 84 et, ici, not. 36 RONCE, A 
pour la forme; not. 37 TOUFFE, A; not. 157 
MÜRIER, F, pour le sens. — Construction syn- 
taxique: ‘il y a des r.' То 73, 78; ‘il y a beau- 
coup der." То 24; "là, il y a bravement (bramé) 
des r.' Th 14; "c'est bravement (brämé) des r.' 
Ph 84; 'ce n'est que des r.' Ne 63; 'c'est plein 
de r.' D 123; ‘il y a tout plein der." Th 73; ‘il 
y a des r. plein' Vi 2; 'c'est rempli de r.' Ni 11 
(répl@); Ph 6 (repli), 69 (id.); "ça est rempli de 
r.' Ni 33 (répli). 

? Collectif arch. Cf. REM., Parler: top. 
*ronhé (1597); FEW 10, 558a RÜMEX: GODE- 
FROY 13, 233b-234 ('terrain couvert de ron- 
ces”). Pour la forme de A 7, v. not. 36, ADD. et 
Corr. résó *lieu planté de buissons'. 

3 Cf. not. 37 TOUFFE, A a et n. 4 pour les 
contacts sémantiques avec ‘broussailles’, 
‘buisson’, etc. ("ce n’est que des r.' Th 53, 
q. 123). — Type fréquent en toponymie: 
expr.: ‘il a été à messe" à róhi My 1 (1.d. près 
de Bellevaux [My 4]) ‘«brosser» l'office 
divin’, BASTIN, Plantes; de méme, taler è 
scole à Копћї ‘faire l'école buissonnière’, 
ibid. — Ajouter les formes FEW 10, 557b 
RÜMEX, ainsi que BALLE [Ph 45] *ronchí 
'ronceraie'. 

* Sonorisation analogique par hypercorrec- 
tisme (comp. frábós - frābőžī et v. d'autres 
dérivés en -ARIU présentant l'alternance $ - Z: 
not. 109 PÊCHE, n. 3; 110 PÊCHER, n. 4. 

` Cf. DFL et ajouter la forme FEW 10, 558a 
RÜMEX avec mfr. ronciére 'lieu plein de ron- 
ces” Cotgr 1611; Oud 1660. 

* Collectif entrant fréquemment en collision 
sémantique avec ‘touffe, buisson de ronces' 
(cf. not. 37, A b et n. 5), ‘broussailles’, ‘fourré’ 
(Na 22, 79, 130; D “100, q. 99; v. not. 31 
FOURRÉ, n. 14; 33 LIEU COUVERT DE BUISSONS, 
n. 5), comme l'attestent d'une part 'tas de r.' 
D 101, "r. de ronces' Ma 4, ou la glose «mas- 
sif de ronces (t. bien connu)» Na 127, et diver- 
ses structures syntaxiques: *d'ródé оп r. “défri- 
cher un z” Ma 46; ‘c’est tous r.!! Ma 36; ‘ce 
n'est qu'un r.!' L 75, 87; "quel (ké) r.!' Ma 29; 

| "un r. a n né s hècé fü!" *-- à ne pas se hercher 
Ctirer") fors (hors) B 12, et d'autre part les 
définitions de certains dictionnaires régionaux 
(CARLJ; PIRS.; LÉON.; WASLET; HOSTIN; ...), 
de relevés d'archives (BTD 38, 139; DBR 11, 
32; ...) et d'inventaires toponymiques (Haust, 
Top. 143 [D 7129]; REM., Parler 313; GASPAR 
275 ...). Cf. FEW 10, 558a RÜMEX; GODEFROY 
13, 233b, 234c; DL; DFL. 

7 On regroupe sous d-e une série de collec- 
tifs surdérivés, masc. et fém., en -iciU [et 
-ICIA?], -ARIU, -ATICU, -ATA, -IA (f. élargie en 
'-erie'), probablement analogiques; cf. not. 31 
FOURRÉ, n. 14; 33 LIEU COUVERT DE BUISSONS, 
n. 5; 37 TOUFFE, A b” et n. 6 (pour d). Ajouter 
ces formes FEW 10, 558a RÜMEX. 

* S'applique ici aux buissons et aux ronces. 
V. not. 33, n. 5. 

? Altération de d. par substitution n-/? 
1 Formes probablement altérées de rós(i)nis 

par hypercorrectisme (influence de "tchinis* 
‘saleté, rebut; chose ou personne sans valeur'?). 
Comp. ALW 1, c. 84, III d pour la palatalisation 
$ >. 

I! Proprement ‘rempli de ronces’. Ajouter la 
formation participiale et le sens FEW 10, 558b 
RÜMEX. 

12 Contamination probable de  *rahis 
'vieillerie, friperie, rebut (DL; DFL; FEW 
10, 86a *RASÍCARE), donné lui-même comme 
syn. de “ram his” par DE JAER, ms, selon 
GRANDG. П, 274. Voir également les croise- 
ments évoqués par LEGROS, PSR 4, 93, n. 1. — 
Remarquer +ô rahis’, c'ést wice k'a dés clad- 
jots “un «rebut», c'est ой il y a des iris, 
glaïeuls sauvages’, mauvaises plantes que les 
vaches ne mangent pas L 44 (BELLEFLAMME). 

Ú Réponse complète: ó” r. du tòt sőr du 
Cinis ‘un r. de toutes sortes de crasses', «dans 
le bois, endroit impraticable». Cf. not. 37 
TOUFFE, K a, n. 31. 

^ Glosé «lieu couvert de ronces; orpe, -be, 
endroit stérile et broussailleux dans les cultu- 
res ой on rassemble les pierres et oü il ne 
pousse que des orpins (= prunelliers, épines 
sauvages, genéts, etc.), propres à faire des 
claies ou haies séches, a disparu et ne subsiste 
que dans le 1.4. la /ók orp». Probablement issu 
de la méme base que le toponyme (h)orbe [A 
60] (BTD 14, 370) et à rapprocher de mfr. 

^ 
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guerp 'état d'une terre qui est abandonnée? 

(1576) (...). — Ahain. werpin m. ‘broussaille’ 

(dep. 1596), Mons id. [d'aprés DELM., 715], 

FEW 17, 565b, abfrq. *WERPJAN. 
5 Glosé «endroit où poussent des ronces et 

des broussailles». — À rapprocher du fr. dial. 
berne ‘berge, talus’, par extension de sens à 

partir de berme 'chemin laissé entre une levée 

et le bord d'un canal ou d'un fossé'. Ajouter 

FEW 15/1, 96a, néerl. BERM (comp. *fiéne 

not. 46 CÓTE, RAIDILLON, A 2) et v. not. 50 
RIGOLE, E. 

16 Fourni comme réponse secondaire, en 
concurrence avec A et *rabé" à Ni 20 (not. 34, 

D). Cf. not. 32 BUISSON, A et not. 36 RONCE, А. 

17 Ajouter FEW 1, 572b *BRUSCIA (+ -ICIU); 

remarquer ib., 572a, Giv. brousse ‘jeune 
pousse de ronce' (d'aprés WASLET). V. not. 33 

LIEU COUVERT DE BUISSONS, B; 34 BROUSSAIL- 
LES, A 2. 

18 Réponses périphrastiques, souvent secon- 
daires: «pas de terme spécial» A 37. Pour 
carré’, v. not. 30 BOUQUET D'ARBRES, К; 33 

LIEU COUVERT DE BUISSONS, n. 5. 
19 Masculin peu fréquent (sauf en topon. et 

chez certains auteurs liégeois, BTD 19, 163) de 

*hé *versant (boisé), terrain en forte pente'. V. 

not. 35 TERRAIN INCULTE, B; not. 176 TAILLIS, E. 

2 Le diminutif *soüké (+500 ‘seuil’ + -KE + 
-ELLU) désigne, à l'est, un monticule, un tertre 

(DL; VILL.; SCIUS; ...) et, comme le simple en 

certains pts de la Wallonie malmédienne (BSW 

50, 591 [My 6]: *sou 2), un ados de démarca- 

tion entre deux terrains (Wis. [Solw.]; REM., 

Parler; BASTIN, Plantes et vol. ultérieur, LIMITE 

ENTRE DEUX CHAMPS). Cf. FEW 12, 38b, 44b 

(n. 5) SOLËA et rapprocher Francorchamps 

soüké 'talus séparant deux terrains de niveau 

différent (BSW 46, 263), Gleize id. R 127, 

classé FEW 13/2, 350a *TSÜKKA. 

?! Réponses uniques: S 1; Ni 6, 28; v. not. 34. 
2 Comparer REN., *bousét 1. ‘touffe d'her- 

bes croissant sur la méme souche et touffe 

quelconque de gazon déracinée'; LEPOINT, 

bousé 3. ‘touffe d'herbe dans une prairie” («ee 

cras b.»). À rapprocher probablement FEW 1, 

474a *BOVACEA. Pour le sens de ‘rectum 

expulsé dans l'effort, v. ALW 15, 181b-182a; 

v. aussi ‘crasse sur la tête des enfants’, ibid. 

321-322. 
23 Litt. "hauts? ‘tas’; cf. not. 37 TOUFFE, P et 

n. 38. 
24 Cf. not. 37, autres réponses 14. 
25 Cf. not. 37, autres réponses 7. 

26 Cf. not. 37 TOUFFE, Q.; 32 BUISSON, B 
(pour To 6) et not. 57 SOUCHE. 

27 Cf. ALW 8, not. 14, c. 8 NID, A II. 

? Cf. FEW 15/1, 182b *BoRD et not. 39 
LISIERE, C 2; 48 TALUS, P. 

39. LISIERE d'un bois (carte 14) 

О.С. 1188 «lisière (d'un drap; d'un bois; d'un champ»). 

S'appliquent spécifiquement à la notion de 

lisière d'un bois les types "огіёге' et 'orée' (A), 
tous deux en recul sous la pression de termes 
plus généraux. 

Pour / et J, plus fréquents dans le sens 

‘limite d'un champ’, comparer vol. ultérieur. 

A. 1. *oríre, -i, *oriére..., *ourire? órir 

D 25-34, ^45, 46, 58, 64, 81, 94, 101, 110; 

W 35; H 53, 69; Ve 44; Ma 3-9, 35-39, 46-53; 

B 5, 9, 11, 15, 16, 21, 22 (q. 16), 23-27, 30; 

Ne 4, 11, 14-20, 723, 24 | -P L 7, 66 (ó-) | -rer 
Na 1 | -ryer Vi 22, 27 | «vir Ve 41, 47 (aussi 
q. 16); Ma 19-20 (id), 21, 24 Gd), 28, 29, 

132.42; B 2,73, 6,7, 12^ 

2. *oré(ye), *ó-5 дгёу, -éy S 1, 37 (rare); 
Ch 61; Na 101; Ma 43 | -é A ‘52 | -èy Ph 37 | 
óréy Na 79 | -é Ne 65 (var. -é, q. 16). 

B. 'lisière':* *lizire, -iére, -jîre, -iére..., *li-: 
lizir No 3 (q. 16); To 2; A 7 (-ir), 12 (li); S 6 

(IT); Na 101; Ph 53; D 34, 96, 113, 7129 (H-), 

136; W 1, 21, 30, “39, 63, 66; Н 8-46, 50, 67; 

L 1, 4, 39, 45, 61, 87, “90 (q. 16), 113, 116; 

Ve 26-40, 42; Ma 2; B 4; Ne 43 (aussi q. 16), 

44, 69 | -P Ve 6, “15, 24 | lézir Na 30; W 3 | lê- 
Ni 17 (aussi q. 16), 19, 20 (et li- à Ard.) | -zêr 
Na 6 | -ër Ni 45 | lèzir My 1,3 (q. 16; v. C, 1), 
4 (aussi q. 16); Ma 12, 738, 40; B 22, 30 (aussi 

q. 16); Ne 26 || lizyér, -ér To 99; Mo 17; S 10, 
19; Ch 4, 26; Th 5, 25; Na 20, 59, 84, 109, 
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112, 127; Ar 1; D 7, 38, 84; Ma 1; Ne 32 | -yer 
To 1, 78 (er, aussi q. 16); А 20; S 31 | -yèr 
A 37; S 13; Ch 33; Th 29, 46 | -yër Na 130; 
Ph 45, 54, 81, 86 | -yèr To 39 | -yèr To 58: 
B 28, 30; Vi 37 | -zèr Vi 47 || ližīr No 1; To 94; 
Vi 6, 46 (aussi q. 16) | -ir To 27 | -Zyér To ‘71 
| liZyér Vi 16, 18, 43 | -Zyér Vi 13 | «-Jiér» 
Vi 36. 

C. 1. ‘bord’? No 3; To 2-24, 28, 43, 48, 73; 
A 1, 2, 12, 50, 55; Mo 1, 20, 37-44; S 29-36; 
Ch ^2, 27, 63; Th 24, 43, 53, 64, 73; Ni 2, ‘5, 
26, 28, 36, 38, 61, 80, 85, 98; Na 19-23, 44, 
69, 99, 116, 129; Ph 6-16, 61-86; Ar 2; D 15, 
72, 73, 113, 120, 132; W 13, 39; H ‘35, 38; 
L 29, 101, 114; Ve 24, 35; My 3; Ma 40; B 9, 
11, 717, 27; Ne 9, 26, 31, 39, 43, 47-51, 60-65, 
76; Ni 2, 35,38. 

2. "bordure": bórdür Th 14, 54, 62, 82 | 
«bordure» To 37 | burdur Ni 1, 72, 90 | b&r- 
Na 130? 

D. 'entrée*: étréy, -éy Mo 9, 23 (-é), 64; 
Ch 63; Ni 33 (ou -é,), 39, 93, 107, 112; Na 49, 
101; Ph 33; D 40, 68, 113, 123; W 59; My 2 
(ё"-); B 24 (-é,) | -é B 33; Ne 43 | -ëy Th 72; 
Ni 11 | -ë B 28 | -ey Mo 1 | -èy Ph 42; W ‘42: 
H 2; Ma 40 | -éy L 35 | étré, A 44 | âtré Ne 57. 

E. “ewène:!? kwèn Ch 28. 
F. *rive:!! riv Vi 8. 
С. *fossé:'? fòsé Ne 31 (ou C 1). 
Н. *décheüve:" агау Th 29. 
1. *méziére:? mézyér Ch 16 (champs et bois). 
J. *foriére:'* fóryér S 1 | -ër Ni 45 (champs 

et bois).? 

4 

' Quelques réponses complémentaires pro- 
viennent de la q. 16 «limite (d'une coupe de 
bois)»; v. les indications dans le tableau. — On 
néglige le déterminant "de bois’, "du bois’, qui 
apparait surtout avec les réponses de sens 
général. 

? V. LÉON. *orére, GERCKENS [D 41], ATTEN 
"*oríre. — Le type a occupé autrefois une aire 
plus large, ce qu'indique la présence d'ilots 
dans la répartition actuelle de celui-ci: v. DL 
‘ortre (F), -£ (F; L 7) et Abaisti «orire des bois», 
DASNOY orriére et Aubry orire (tous deux dans 
HAUST, Chestr., mais mot inconnu de Goffinet, 
témoin de Haust pour le glossaire chestrolais). 
FEW 7, 382a ORA. — Dison dri BSLW 44, 11 et 

544 (Martin Lejeune), inséré FEW, l.c., est dou- 
teux.m 

3 Pour le traitement du suffixe -ARIA, 
spécialement l'effacement de -r final au nord de 
L et de Ve, comparer ALW 1, c. 79 POUSSIÈRE. 

* La q. 16 ajoute: *bwés d'ouríre, *tchénes 
d’ourtre ‘bois formant limite’; v. not. 186 
LIMITE D'UNE COUPE DE BOIS, n. 20. 

* V. DL *oréye (G, F) et FEW 7, 382b. 
Comme "огіёге", "orée' est en recul. — À distin- 
guer de 'orée', uréy [sans précision] Ch 43; 
type 'hurée', dont le sens premier est ‘talus’ 
(v. not. 48, B), les talus étant susceptibles de 
marquer une limite. 

ó Le mot est connu à peu prés partout avec 
le sens “limite (d'un bois, d'un champ...)'. 
V. DL, VILL., Sos "lire, LÉON. "leiere 
(inconnu de PIRs.), DEPR.-NOP. *Jiziére, Corp. 
"liziére (à ajouter aux données de ГЕН), REN. 
id. (EH -iére), Mass. "liztre, Gloss. St-Léger 
"lizire. FEW 5, 313a LICIUM. Comparer 
LISIÈRE de drap (vol. ultérieur). — Le ž des for- 
mes en /iZ-, līž- provient tantôt de l'évolution 
de zy en Z, tantôt de la chuintisation propre au 
picard de z. 

LISIÈRE d'un bois 

Type 'oriére? 

E = x D EE 



112 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

7 Probablement possible partout. V. FEW 
15/1, 181a *BORD- et se reporter pour les for- 

mes à ALW 4, not. 83 BORD du lit, 84 BORD de 

la table (supprimer, sur la carte 41, le symbole 

de 'bord' pour D 132, cf. 183a, n. 2). La q. 

1188 «lisière» ajoute les formes: bwar Ne 9; 

bwar H ‘35; bêr То 43; bar Ch 72; bòr B “17. 

Variantes intéressantes: bwar D 120 (bőr 1204; 

bwar 1898); Ma 40 (bőr 1204; bwër 1898); 
bòr B 9 (bwér). 

` 3 De méme, dans ce sens, LÉON. *bwárdáre, 
GERCKENS [D 41] *bwardure. FEW 15/1, 182b 

*BORD. 
? On ajoutera aux types recueillis par l'EH 

BALLE *bórdéye ‘orée’, à classer FEW 15/1, 

181a *BORD. 
10 Type 'corne', bien attesté avec le sens 

‘coin, angle’. Les mentions wallonnes du sens 

‘lisière d'un bois’ sont à ajouter FEW 2/2, 
1199a CÓRNU. 

H Sens relevé pour le francoprovençal, 

FEW 10, 411a RiPA. 
12 Les types G et H s'appliquent plus sou- 

vent au sillon limitatif d'un champ (v. vol. 

ultérieur), mais un sillon peut aussi marquer la 

limite d'un bois ou d'une coupe de bois (v. not. 

186, O et P). — Pour H, s'analysant en 'des- 

scuvre', v. FEW 11, 474a SEPARARE. 

13 Sur ce mot, dont le sens de base est 
‘mur, paroi’, spécialement ‘paroi du puits de 

mine’, v. É. LEGROS, DW 1, 1972, 55-54. On 
rapprochera notre attestation de CORBLET 

*masière, -gière «bord d’un bois, d’un fossé, 

d'une rivière. Du roman masière muraille 

d'enclos. Les bois étaient autrefois bordés 

chez nous, comme actuellement en Franche- 

Comté, de petites murailles (maceries) qui 

servaient à la fois de limites et de défense 

[...]». FEW 6/1, 9а MACERIA (sens relevé en ` 

boulonnais). 

14 Plus souvent ‘petit côté d'un champ (où 

la charrue tourne)’ (v. vol. ultérieur). Pour le 

sens ‘lisière de bois’, v. DEPR.-NOP. *foriére, 

Dasc., Forêt id., ainsi que FEW 3, 704b FÓRAS 

(PtAud.). 

15 Autres réponses (douteuses, vagues, 

périphrastiques): 1° "gueule (du bois)": gdy 

(dé bwè) L 2 (q. 16); — 2? "бп": fe Th 64; — 

3° 'au-devant' (s.m.): à dvà B 23; — 4? tà P 

dilongue ("du bois"): al dilók W 1. Propre- 

ment ‘le long de’, v. DL. — LÉON. donne 

*chinon comme synonyme d' *orére et de 

*lisiére; le mot désigne proprement un massif 

de buissons pouvant former limite: v. not. 31 

FOURRÉ, n. 14 

40. CLAIRIERE 

Q.G. 2007 «clairière». 

Les types spécifiques se rattachent à l'adjec- 

tif 'clair', directement ou par l'entremise d'une 

base verbale. — Comparer not. 186 LIMITE 

d'une coupe de bois. 

Al 1. *elér?...: klér A 60; Ph 79 | klër Vi 63 

2.4 *eléris'...: kléris, -é- Na 84, 101, 109, 
129; D 15, 30, 34, 46, 58,64, 101 (= *o bwés), 

120; W 30; H 49-68; L 1, 106-116; Ve 35,38, 

41, 42; My 1; Ma 1-20, 24 (endroit ой les 

buissons et les plantes sont plus rares), 29-36, 

39 (— *o bwés), 40, 42 (bois mal fourni), 43- 

51; B 2, ‘3, 7 Cflahye? où le bois est mal 
venu), 9, 16, 21 (Roum.); Ne 9 (~ to bwes), 

11, 14, 24, 26, 63, 76; Vi 16, 18 (?) | -és H 21; 

Ve 32 | klëris Vi 22 | klè- B 33 | klè- Ve 37 | 

-čs Ме 34 | eris H 8 

35 *cléria...: klérya Ch 72; Na 112-135; 
Ph 16-61, 79, 81; D 7, 25, 36, 40, 68-73, 84, 

96, 113 | klé- Ph 15; D 94 | klérë Ne 4 
47 *clérí(re), *clé-..., -iére, -iére...: klérir, 

klé- D 110, 136; L 39, 66 (-7); Ne 16, 20, 32, 

43, 57, 65 | klè- No 1 (= * dins l' bós), To 6 

(?), 94; Ne 69 (= *dins Г bos) | kléryér, -ér, 
klé- Mo 64; S 36; Ch 16; Th 22, 5, 14, 25, 29; 

Ni 33 (-ï,èr); Na 20, 44; Ar 2; D 81, 132; Ve 
26; Ne 44 | -ër Th 24; L 101 | -ér Ni 36; Ne 
33; Vi 2, 13, 18 (mieux que *cléris^), 25 | -êr 
Ph 86 | kléryér A 752 (*d'vés l’ bós), Th 73 | 

kléryér Na 59 (?) | kléryér B 28, 33; Ne 47, 
60, 76; Vi 27, 37, 43, 46 | -èr А 37; S 1 (sans 

référent local); Ni 72 | -Zér Vi ‘36 | klaryèr 
No 2. 

5. *clariate: klaryat Mo ‘61 (Haute-Wihéries). 
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6.8 *cléreü (f): Кёге Na 99. 
7. *clér’lû (f): klérlü Ne 69. 
A^! 1. *hléris', *hyla-: hlèris Ve 39? | yla- 

My 3. 
2. *hlerésse, *hla-: hlèrès Ve 39 | hla- Ve 44 

| zla- My 4. 
3.? *hyléronde: ylërót B 7. 
А“! *aclérichedje:! aklériséc Ve 47. 
А1 1. *é(s)clérciye...: esklérsiy Mo 23; 

Th 53 | éklérsiy Ma 51 | -klèrsi Th 72 | -klèr- 
Vi 47 | -klër- My 2 | -sï, H ‘42 | éklersi, Th 62 
| - А 720 | «éclaircie» Mo 1 | «-chie» To 37 | 
éklérsiy Mo 41. 

2. *asclérci...: 
S 31. 

3. *rasclércíye, *raclérchi: rasklêrsiy Mo 23 | 
raklérst To 771. 

B.? |. *và: vü Ve 40; B 5 (= *d'vins 
Г bwès), 6,7 (~ *o bwès), 9, 11 (id); My 1 (ou 
~ to bwas), 6. 

2. *vüde, "vide: vit Th 29 (rép. approxima- 
tive), 64; Ni 85, 93, 107 (dans *in grand cáré 
а ~); Na 49; W 59 (~ *é bwés); Ma 51, 53; 
B 21 (à Roumont), 23-24 (~ *dins l bwés); 
Ne 11, 14 | vid D 110, 123 (~ *dins Г bwés); 
B 22 (id.); Ne 49 (~ *didés Г bwès) | vid Ne 63 
(= *dés Г bos). 
C. *vágue (m. ou f.): vak (m.) Vi 8 | (£) 

Ve 32. 
D. *pèlé, -i: pelé B 2 | -i B 4. 
ES lâcha: lása H 37 (= tè bwès). 
F6 *crâye: kräy Ar 1 (tène bèle ~ dins 

Г bwés). 

G.” “aye: fay Ph 84 (espace vide, aussi 
dans les céréales). 

H!’ *djoü: $œ Th 43 (~ *dins l’ bos). 
139 1. *tró: tró Th 777 (= *dins Г bós) || 2. 

*trowéye...: trówey Th 54 (~ *dins Г bos) | 
trawé Ne 49 (~ *dins Г bwes) || 3. *trawiéere: 
trawyèr B 33. 
JH *pèrcé(ye): pérséy Na 30 | -sé Ve 32 

(proprement trouée, coupe-feu). 
K” *cháyéye: sdyéy Ma 42.22 

asklérsi Ni 33 (?) | -klērsī œ 

! Les formes classées sous A-A se ratta- 
chent, directement ou indirectement, à l'ad- 
jectif ‘clair': sous A, adj. substantivé (1) et 
dérivés  'clairis! (CIU) (2), ‘claireau' 
(-ELLU) (3), 'clairiére' (-ARIA) (4), 'clairiette' 

(?) (5), 'claireur' (-ORE) (6) et probablement 
'clairelue' (7); sous A". dérivés de la base 
verbale 'esclairier': 'esclairis' (-ICIU) (1), 
"'esclairasse' (-ACEA) (2) et 'esclaironde' (3); 
sous A^, 'aclairissage', dérivé d'une base 
verbale 'aclairir'; sous A^, participes subs- 
tantivés f. de bases verbales en ‘-claircir': 
'esclaircie' (EX-) (1), 'asclaircie' (AD-EX-) 
(2), ‘rasclaircie' (RE-AD-EX-) (3). Tous ces 
types sont rattachés par le FEW à CLARUS 
(2/1, 742b et 743b); néanmoins, les dérivés 
de ‘esclairier' devraient être déplacés avec 
leur base sous *EXCLARIARE, FEW 3, 274. — 
Plusieurs de ces types ont aussi le sens 
‘éclaircie’; v. ALW 3, not. 36, ainsi que not. 
35 S'ÉCLAIRCIR (du ciel) pour les bases verba- 
les dont sont issus les dérivés nominaux. 

? V. de méme BALLE *clér ‘clairière’. 
3 Ajouter *clére place Vi 35. 
^ V. DL, LÉON. 57 *cléris', et ajouter REM., 

Gloss. id. 
5 Déverbal de “*flaht, -chí... ‘verser sous 

l'effet de la pluie ou du vent (des céréales)’: 
v. DL, FEW 3, 598a FLAK- et vol. ult. 

€ V. LÉON. 57 *cléria, CARL? id. (Ch 70; Na 
88; Ph 42). 

7 Souvent emprunt au français, comme l’in- 
dique la forme du suffixe. 

* Méme suffixe formateur de noms abstraits 
dans liég. ‘éreñr dé djoû ‘lueur de l'aube', nam. 
*éreür do djoû, etc.; v. АТАУ 3, 68b; BTD 15, 111. 

? Attestation confirmée par REM., Gloss.; il 
faut corriger pour ce point la forme donnée par 
ALW 3, 74a, n. 1 (hlaris). 

10 Même suffixe formateur de noms abs- 
traits dans liég. ard. *éronde 'rayonnement 
de lumière’, ALW 3, 68b; REM., Gloss.; v. 
l'étude consacrée à ce suffixe par HERBILLON, 
Revue internationale d'onomastique 13, 1961, 
175-184. 

1 Comparer "faire un *aclérihédje" 'éclair- 
cir (un bois)' B 2, "3; tli bos a stù racléri Ат 2. 

12 Types 'vuit' (1) et " vuide' (2), adj. substan- 
tivés (comparer l'adjectif ALW 4, not. 148). Pour 
le premier, v. VILL. vâ ‘un vuide [...]; en parlant 
des bois et forêts, clairière’ (inconnu de Scirus). 
Sens à ajouter FEW 14, 589b-590a *vóctrus. 

7 Sens à ajouter FEW 14, 128a VAGUS, près 
de mfr. frm. vague m. ‘grand espace vide ou 
que l'on se figure comme tel'. 
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14 Mention à porter auprès de vaud. pelé 

‘endroit déboisé', etc., FEW 8, 484a PILARE. 

15 A rapprocher probablement de *lôke 

‘éclaircie’, attesté dans une aire répartie sur les 

arrondissements de Nivelles et de Namur 

(ALW 3, 73b), lequel est certainement identi- 

que à WARN., Cult. *láke ‘endroit où la culture 

n'a pas réussi'. Ce mot, rattaché par HAUST, 

Étym. à néerl. SLÂKEN, a été classé FEW 17, 
144a. On préfèrera néanmoins la proposition 

d'É. LEGROS, ALW 3, Le, qui y voit le type 
"láche', adj. substantivé (cf. les sens relevés 

pour l'adj. FEW 5, 231ab LAXICARE). — Autre 
rapprochement possible: */au(d)ja, sur lequel 
v. ci-dessous, n. 22. 

16 Proprement ‘fente’; comparer ALW 4, 
not. 33 FENTE à la porte, À et les sens relevés 

par FEW 2, 1290b CRATICÜLA. 
. V" Type ‘faille’; comparer pr. faio ‘espace 
vide dans un champ serré’, FEW 3, 391b 

*FALLIA. 
1$ Туре "још", dans un sens dérivé du sens 

‘espace par où passe la lumière”, cf. FEW 3, 

102b DIURNUM. 
19 Types 'trou' (1), "trouée' (2) et 'trouiere' 

(3). Plus fréquents au sens de *trou dans une 

haie’; v. pour ce sens ALW 9, not. 131, EE, 

? Comparer frm. percée "ouverture natu- 
relle ou artificielle dans une forét (dp. Ac 
1798), FEW 8, 286b *PÉRTÜSIARE. 

21 Part. passé substantivé f. de *cháyí, -er 
‘séparer, écarter, etc", dont le déverbal est 

attesté avec le sens de ‘limite d'une coupe de 

bois'; comparer not. 186, B. 
2? Autres réponses: 1? 'chambre', dans *i 

gn'è co bin dés ládjes tchanmes B 30; — 2? 

+*planèsse: planes Ma 42, dont le sens attendu 

est ‘endroit plane, plaine’; comparer ci-dessus, 

not. 7 PLATEAU, B 6; — 3? *plaz'ré: plazré 

Vi 13, défini “grande clairière de plusieurs hec- 

tares servant de páture'; mention à ajouter 

peut-étre FEW 9, 39b PLATEA, ou à analyser en 

'plat-er-eau', avec finale analogique sur celle 

de fonz'ré ‘fondrière’ (v. not. 25, А 14) — 

4? *cartère, *cariére...: karir To 24; -Ï zr A 12; 

-yér S 13; kâryër Mo 20; käryér Mo 37; kóryér 

To 58 (douteux); *trin d' cár: tré t kar To 2; 

précisions: ‘endroit où il n'y a pas d'arbres; 

endroit aménagé pour enlever des arbres abat- 

tus, pour extraire du sable, etc.” To 24; ‘endroit 

oü il n'y a pas d'arbres et oü se rejoignent plu- 

sieurs routes’ A 12; types ‘charrière' et "train 

de char' ‘chemin d'exploitation, v. vol. ulté- 

rieur; — 5? *dréve: dréf Ni 19, 20 (Ard.: elle est 
bordée d'arbres); v. FEW 15/2, 69a DREVE; — 

6? *lézíre Ni 17; v. ici, not. 39, B; — 7? tére dè 

fô: ër dé fo Ch 63, ‘64; proprement ‘aire de 

faude', parce que le faudeur dégage l'espace 

autout de la meule, v. vol. ultérieur. — Ajouter 

LÉON. 57 *laudja ‘clairière’ , à identifier proba- 

blement avec *lauja ‘endroit d'un bois propice 

à la cueillette", DBR 16, 149; v. FEW 21, 64a 

et ci-dessus, n. 15. 

41. CHEMIN (carte 15) 

Q.G. 1384 «suis-nous, nous connaissons bien le chemin», complétée! par 

1555 «une traverse (chemin raccourci)», 1556 «prenez le milieu de la chaussée», 

1557 «au tournant de la route», 1761 «un chemin creux», 1873 «montrez-moi le chemin», 

2047 «le chemin est raboteux». 

Le tableau se fonde sur plusieurs questions 

ой figure le type français chemin et sur d'autres, 

auxquelles on répond 'chemin' ou 'voie', soit 

dans un sens physique (par ex. chemin rabo- 

teux) soit dans un sens directionnel (itinéraire à 

suivre). Bien que 'voie' soit connu dans chaque 

variété dialectale du domaine, il est, dans ce 

type d'énoncés, rare en picard et en gaumais, oü 

'chemin' (à l'inverse, inconnu en liégeois et 

rare en wallon, sauf sur les lisiéres) domine. 

Mais à la q. «sentier» (not. 44), "voie" est fourni 

spontanément en plusieurs pts picards, oü il 

manquait aux q. de base; d'autre part, dans un 

énoncé qui comporte l'équivalent frangais (v. en 

ADD. frayer la voie), il apparaît aussi en picard 

et en gaumais. 
Pour obtenir une vue plus compléte des 

aboutissements de viA en B.R., il faut donc 

compléter le tableau et la carte par les formes 

citées dans la n. 3 et en ADD.: notamment les 
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types *уой „уе, “vii, *vwf, *vwé, 
rer ALW 1, not. 24 CRAIE). 

On se reportera à S autres not. pour l'ex- 
pression '(en) voie": 'il est (en) voie' ‘parti’; 
"chasser (en) voie*;? pour ‘tomber voie’ ‘tom- 
ber en syncope', v. ALW 15, 216a. 

* ALF 262; ALPic 32; ALCB 213 (chemin 
communal); BRUN., Enq. 296. 

*vwaye (compa- 

A. 'voie' ? *vóye, *vóye, -ой-:* убу Th 25 
(1557, уду 1873), 53 (1873); Ni 2, 11 (ou -ó-), 
26, 39, 61, 85, 93, 112; Na 6, 19, 20, 22-30, 
49 (ou -d), 59, 69, 99- 107, 112 (1555 - ki kóp 
ó kü, 1873, 2047); Ph 33, 69 (var. -ó-); Ar 1; 
D 15-36, 40- 84, 96 (1873), 101-113, 120 (ou 
-@- 1873, 2047), 132 (1873); W sauf 3; H; L; 
Ve; My; Ma 1-24, 35-39, 40 (mais -ò- 1384), 
46; B 2, 73, 4-7; Ne 4-11, 20, "23 (1556, 1557), 
24 (1556, 1557, 1761 baz ~, 1873), 31 (1556, 
2047), 32 (ou -4i-), 44 (1556-7, 1873) | -2"- 
Ni 28, 45 (var. -6-), 80 | -&-, -à- Ni 6, 17-20, 
33 (1761 parfód ~), 98; Na 1, 44 (1873, 2047 
et 1555 — di trévyè), 49 (ou -ó-), 79, 84, 116, 
127, 135; Ph 16 (1671 baz -); D 7,94, 120 (ou 
-ó- 1556-7, 1873); W 3 | -ài- S 10 (1384 glosé 
«sentier, itinéraire»); Ni 36 (1555 ~ dé trèvyè): 
Na 130; Vi 13 (1873), 16 (1873), 25 (q. 1761 
serait réservé aux chaussées encaissées, mieux 
appelées $vé,) | -4i- Ne 32 (1384, mais -ó- 
1557, et уду dœ travèrs 1555) || *voye, -à-, 
-00-: уду S 37 (1384); Ch 16 (id), 28 Gd), 33 
(Gd), 61 (1384, 2047), 63-64 (1873); Th 24 
(1384, 1873), 25 (1873, mais -ó- 1557), 29 
(1556), 46 (1873), 54 (1873; 1557 «petit sen- 
tier»; mais -ó- 1556), 62 (1557, et 1761 — ëtrè 
dèz uréy ['revers d'un chemin creux, talus’, 
cf. not. 48]; -Ó- 1384), 73 (1555 ~ de lè patür), 
77 (1555 'revenir' pa lè kurtè ~; 1557...); 
Ni 1 (1384, 1557); Ph 6 (1556-7), 15 (var. -ó- 
1557, 1873, 2047), 42, 61, 79, 81 (1557, 1761; 
-ò- 1384), 84; Ar 2; Ma 29, 40 (1384; mais -ó- 
aux autres q.), 42, 43, 51 (-о-), 53 (ou -o-); 
B 9-27, 30 (1556); Ne 14-16 | -ó- Ph 15 (1557, 
1873, 2047, ou -0-), 37, 45 (ou -0-), 54, 69 
(mais -ó- 1384), 86 | -5- Ni 107 (var. -д-) | -u- 
D 38; B 28 (1873, 2047; -ü- 1555), 33; Ne 26, 
33, 39, 47, 49 (1555 főz ~, ~ du travèrs, 1873), 
63, 76 || *vó: vó To 73 (1555 ~ ó pu kür). 

B? *tch'min, -én, -é, -i...: ётё S 29; Ch 4- 
28, 43, 61 (1873), 63, ‘64, 72; Th 5 (ou k-), 24 

(2047), 29-73, 777, 82; Ni 1, 33-38, 72, 90, 112 
(1546 — t tér); Na 44, 69 (1153), 107 (1555 — 
"de travers’), 109, 112, 116 (1555 ~ t truvyé), 
127 (1873, et 1555 ~ t travèrs), 130 (1761 parfó 
~, 2047), 135 (1761 parfó ~); Ph 6-16, 45 (1555 
- t travérs) 69 (2047), 79 (1555 — ou vòy "de 
traverse), 81; D 7 (1555 ~ "de travers"), 38 
(id), 94 (1555 ~ ‘de traverse"), 96 (1384, 
2047), 113 (1761 — kré, 1873, 2047), 120 
(1384, 1761 ~ kr&), 123, “129, 132, 136; H 69 
(2047); L 2 (2047 [!]); B 16 (1873), 21 (1384), 
22 (1555 ~ а kür), 23 (1557, 2047, 1781 pórfó 
—), 24 (2047), 27 (1873, 1761 — rafôsè, parfó 
—). 28 (1384, 1873), 30, 33; Ne 16 (1384, 
1873), 20 (1761 parfó —), 723, 24, 26 (1761 
~ kr&), 31, 32, 39 (1873), 43, 44, 51, 57, 60,65, 
69; Vi 2-13, 35, ‘36, 37-47 | -&. Ne 49; Vi 16 
(2047) | -ёу Vi 25, 27 (var. -ёр) | zen Vi 22 | -é, 
Vi 18 (mais -ë à d'autres q.) | -é Na 22 (2047, 
1555 ~ гара ó kw) | -&' Na 6 (1555 "~ qui coupe 
au court?) | -é Ch 33 (mais -é" 1153) | -i Ne 47 
(1384, 1761 ~ kré) || *k'min, -én, -égn, 
-agn...: kmé No 1; To 1, 7 (2047 et 1546 ‘che- 
min de terre’), 13-58, “71 (- ej), 73, 78,90: A 1, 
2, 7 (ou -éfi; qqfs -añ areh), 12 (-ё,,), 18 (-é,), 
28, 37-50, “52, 55, 60; Mo 1-37, 64; S 1-13, 19 
(-ë.), 31-37; Th 2. 5 (ou С-), 14, 25 | -6° No 3; 
To 94 | -& o) To 2, 6|-ё°, No 2 | -é Mo 58, 79 | 
é" Mo 44 | -ëñ A 7 (ou -ë, -añ) | -éñ Mo 41 (ou 
pin. 42 | -añ A 7 (arch. et rare; ou -é, -ёй); 
Mo 41 (arch. et grossier; ou -éñ). 

C. "route" rut Ph 535 

' On ne retient ісі de ces q. que quelques 
variantes et compléments des types 'voie' et 
"chemin', en signalant l'origine, car il se peut 
que des emplois de 'voie' soient figés dans 
certaines expressions ou dans certains emplois; 
pour les autres types, v. not. 45 TRAVERSE, 42 
CHAUSSÉE, 43 CHEMIN CREUX. — Quelques men- 
tions ont été notées aux q. 1153 «... au croise- 
ment des deux routes» (v. not. 51), 1546 «une 
rue; une ruelle; une belle route», et surtout 604 
et 1552 (not. 44 SENTIER, D et E); cf. n. 2. 
C'est à la q. 1762 «frayer la voie», que 'voie' 
est le plus fréquent; v. en ADD. 

? Tl y a parfois des différences phonétiques: 
par ex. à D 36, "пе" уду mais 'c'était déjà 
voy (q. 604). 
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CHEMIN 

*vôye 

*vóye Lol 

"votive 

"vote 
*убуе 
*vouye 

"ech 

c= "Ich'min, -én, -i 

Ü *k'min 

3 Pour 'sentier' (v. not. 44, D), 'voie' est 

fourni en quelques pts où il manque dans notre 
tableau (aux pts entre parenthèses, le type a été 
noté aussi, parfois avec variantes, dans ‘frayer 
la voie", v. en ADD.): *vóye, -ой-...: уду To 6 

(q. 604; убу q. 1552); Mo 9, 58, 79; Th (14), 

^63; -di- A 2 (var. vuy 1552, ou уй), (37 mais 

vóy 1762); Vi (8); vü(y) A (12; var. 1762 
vary); уй, A ‘10; уду Ch (4), 27; Th (72), 5, 

(43), 52, /55; уду Th (64); voy To 2; учу A 7; 
S (13); vat, To 43 (var. vat, 1552; vat, 1762); 
уб, To 94; và To 13, 24 (ou vó,, sentier plus 
étroit que le kémé), 28; *vá: và A 2 (ou учу, 

-41-); *vwi, -£...: vwi À 28; vawi A ^18 (var. 

v yi 1552); уйт A 720; S 6 (var. -i 1552); 
*vwé...: vwé, To (99); vd? То (48) (var. vwè; 
vc 1552; ve 1762) *vwa(ye) vway To 7; 
S 728, (29), (36); vwa To (37); -à To (39). En 
outre, уйу Vi 37 (seulement pour la voie d'une 
scie, q. 1762). П semble que уду et уду soient 
concurrents à Th 53 (-ó- 1546; -ó- 1873) et 73 
(-0- 1546; -ó- 1555). — Aux variantes signalées 
dans le tableau et ci-dessus, ajouter qu'on 
constate, selon les q., des hésitations entre -ó- 

TOME 6 

=9 CARTE 15 
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et -®- (-@- au lieu de -ó- Na 23, 69; Ar 1; 
D 36, 73, 81, 110; Ma 46; Ne 9, 11; -ó- au lieu 
de -@- Ni 33; Na 44, 135; D 7, 94; W 3); entre 

-à- et -ü- (Ni 36); entre -di-, -di- et méme -ó- 
(Na 130); entre -6-, -0- et -Ó,- (Ni 107). 

^ D'aprés les lexiques, ajouter To 7 (MAES) 
*vó ‘voie’ (~ d' cayó, ~ а tchamp, tous deux 

‘sentier’, v. not. 44, n. 8); S "32 (DEPR.-NOP) 

*vwaye (forme habituelle dans le Centre: *voye); 
bor. *vóe (vó); terme de houillerie (RUELLE, 
Houill. 197; l'EH note, q. 1762: Mo 44 kôpé 

['couper'] / уб); Vi ^5 (Mass.) *voüye, “19 

(BSW 37, 377) id., 34 (Gloss. S'-Léger) 
*vouye, etc. FEW 14, 371 via. 

* On ne tient pas compte de la voyelle cadu- 

que, présente ou absente selon les q. et l'entou- 

rage du mot. — Formes de 1а not. SENTIER 
(not. 44, E) non signalées dans le tableau: Cèmé 
Th 752,755, "oi “63, 779. — Menues variantes à 

certaines q. (formes du tableau entre parenthè- 

ses): (-6) -æ To 73; -èn S 6; -èy Мо 37; Ze 

Th 29; (-ё°) -é To 94. En outre, à la q. 1546, 

To 37 ¿më donné comme synonyme de ru (ail- 

leurs kmë). — Dans le Centre, *tchémin et *kè- 
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‘chemin’ (DEPR.-Nop.). Probablement plus rare 
que "voie! en namurois, 'chemin' y est cepen- 
dant connu: v. PIRS. *tch(i)min; LÉON., notam- 
ment 574 *tch(i)min d’ comune, synonyme 
*vóye di comune 'voie communale', 759 — 
d'aladje ‘ch. de halage’, 390 ~ d’ fiér ‘ch. de 
fer” (jeu), 610 ~ dol crwès ‘de la croix’ (id. 
Hosr. D 25). — Mais, en liégeois #ch'min, 
attesté dans quelques textes anciens [oü il est 
peut-étre un gallicisme] et trés rarement en 
toponymie (Ve 45 *â tch'min), a totalement dis- 
paru (v. J. HERBILLON, PSR 3, 64-5, qui réfute 
l'existence en wallon de l'est d'un ancien *tchin 
'chemin"); à l'occasion, le fr. 'chemin', avec 
initiale francaise, se réintroduit dans les patois 
du nord-est: Ve 32 ó (sic) kwat $émé"g ‘aux 
quatre chemins' (q. 1153, not. 51, B 2); dans 
l'expression */i chémin d' fér (DFL: remarquer 
*fêr et non fiér), bien que des formes plus wal- 
lonnes aient existé (Ig. *vóye di fiér, ASW II, 
1886, 64, É. Gérard, Œuvres wall., 1, 1890, 221: 
verviétois “route du fièr M. Pire, Més-amízétes, 
113) et peut-étre subsistent cà et là. 

° D'après q. 1762, aj. Ph 61 ë ётё afrôyi 
‘frayé’, mais fróyi | уду. 

7 Unique réponse à toutes les q. V. not. 42 
CHAUSSÉE, ADD. a. 

* L'ALW 1, not. 87 RUELLE signale in fine 
*cachéte To 48. Y ajouter le simple: *cache: 
kaš S 13; ‘casse S 19, dans le 1.4. tèl ~ Pichné 
[-7], chemin qui conduit à la ferme P.; cf. СОРР. 
*casse 'sorte d'allée, chemin rétrécissant en 
sentier et donnant accés à des prairies ou des 
terres de culture’; et quelques mentions du 
diminutif *cachéte: kasét To 43 (petit chemin 
conduisant à quelques maisons), 48 (ruelle: les 
kòsèt ou kásèt [= kà- ?; ALW 1 kd-), 771; 
А 718, 720. — FEW 2, 326 *CAPTIARE. 

ADD. À la q. 1762 «frayer la voie», on 
répond 'voie' en quelques pts supplémentaires 
(on ne cite ici que les formes manquant au 
tableau et à la n. 3): *vóye, -oû-: убу Ch 72; Ni 
2; Ne 51, 57; Vi 22 (ou -di- 7), 27 | -&- Na 109; 
Ne 43 | -ü- S 31; Vi 8, 736 || *voye, -ou-: уду 
Ch 43; Ni 90 || *vó: vó Mo 41, 42 || *voü,ye...: 
vday Vi 38 | vatyòy Vi 35 || *(v)wéye...: vwèy 
Ni 72 | vwé A ‘52, 60 | wéy S 19 || *vwaye...: 
vwdy To 27. 

Autres réponses: *voyéte: удуёг Vi 43, 46 || 
"pass-eau' (cf. not. 44 SENTIER, A): D 64, 120; 
L 94; Ma 19, 43; Ne 26, 49; 'route": rut To 2, 
78; S 1; Ph 53; B 30; Vi 2. 

42. CHAUSSÉE 

Q.G. 1556 «prenez le milieu de la chaussée». 

Le plus souvent, on répond par des termes 
généraux, comme ‘voie’, 'chemin' (pour ces 
types, v. not. 41 CHEMIN) ou 'route' (cf. ci-des- 
sous, ADD. о). Le tableau ne retient — en ajou- 
tant, entre crochets, quelques réponses venant 
de la q. 1546 («... une belle route») — que 
quelques types spécifiques, s'appliquant vrai- 
semblablement, à l'origine, à une route assez 
importante, pavée ou empierrée, mais qui ten- 
dent à se confiner aujourd'hui à des emplois 
toponymiques. 

Ф ALF 258 (chaussée); BRUN., Eng. 1389 
(route). 

x A.! *tehósséye...: čösèy L 66, 101 | éôsey 
L 19 || *tchásséye, A... -éye: cüsèy L 61 | ca- 
L 4, 106 | - H 67; L 14, 29; Ve 26 | ёб- L “32, 

čőséy Ch 27, 28; Ni [33 43 | cósév [Ni 11] 

(= gra pavé)] || *tchássé: čāsé My 6; B 21 || 
*tchássiye, -iye, -i...: čäsiy H 21 | čő- Ni 797 | 
Cásiy W 35, “36; H 27, 28 | са- W 10, ^42, 66; 
H 2,38, 39, 53 | čò- Ph 33 | &ó- [Ni 85]; Na 19, 
^20, 22, 30, [49], 59; Ar 1; Vi 13 | ¿asi Ve 40 
(? noté -&); My 1; B 4, 7 (inusité) | с2- W 1, 
13, [30]; Ve 35 || *cóchíye...: kósï, A 28 | -i, 
To 99 (arch., ou 3ósé;) || *cóssiye: kóst, Mo 79. 

B.*pavé... (m.)2 pavé, -é No 1, 3; To 1, 13- 
28, 39, [48 (= grand-route)], 99; A 12 (q. 1556; 
-œ q. 1546); S 6, 19; Th 62 | -è S 13, 37; Ch 63 
| - To 73; Mo 17, 44 | -e, Ni 33 (mais -é 
q. 1546) | -ë, No 2 |-ё°у To 7. 

B'. *pavéye... (f): pavéy Ch 72; Ni 2, ‘5, 
[11 (route empierrée), "24 (belle route pavée)]; 
L 35, 61 | -ëy Ni 19, 20 | -éy Ch 33; Ni 36, 38 
(-v,6,), 61 (-ёу q. 1546) | -éy Ni 17 | -éy Ch 61; 
Ni 1, [/10 (route empierrée)], 28, 45, [/62, "66 
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(chemin pavé)], 72, [85], 90, 98, 112; Na 69, 

84, 107, 109; H 1; Ne 16 | -ày W 13 | -é B 15. 
C. *lèvêye (f.):* lévéy W [10], 30, [39]; L 1, 

[29,732], 35 (chemin empierré), 45, 61; Ve 1, 

6, 245 

xy É = 

! Ajouter Vi 22 cÓsiy dans un 1.1. — Il est pos- 
sible que le t. ne survive parfois que dans des 
emplois toponymiques précis, cf. DL *tchás- 
séye; Wis. -éye ("du Heusy, “du R'tchain); SCIUS 

*ichâsste ‘chaussée, grand chemin’; VILL. 
tichâssie, f., ‘une chaussée, une levée’... HAUST 
et WARTBURG (FEW 2, 108b CALX) reprennent 

l'étymologie de Diez (‘route pavée de chaux’), 
mais v. les objections de DAUZAT, Études de 
ling. fr. 237-241, pour qui 'chaussée' serait un 
dérivé de 'chausser' ‘buter’, parallèle sémanti- 
quement à "levée", 

? FEW 8, 81b PAVIRE. — À Th 62 *el pavé est 
la grand-route vers Beaumont (v. BTD 10, 265 
Top. de Rance). SciUs note *pavé, m., *pavé, 
rue' [lire *pavée, fém.?]. 

3 DL *pavéye; Wis. id. (sens ancien; 
aujourd'hui 'trottoir'); Corp. -éye; FEW 8, 82a 
PAVIRE. 

* DL *lévéye; Wis. id., Scius *levée “grand 
chemin'...; FEW 5, 269a LÉVARE (terme 

emprunté par le rhénan et le flamand: v. notes 
9 et 10). Ex. ancien: DSt s.v. baller (1801 «la 

levée ou grand route qui traverse le village 

[Francorchamps]». — En toponymie: Ve 42 
*levéye (BTD 49, 110), Ve 40 *hóte (et *basse) 

lèvée. 
5 Ajouter To 7 *é gravi ‘un chemin 

empierré, un macadam’ (cf. MAES "gravi 2, 

‘route, chemin recouvert de gravier”); — Ni 66 

*brizé (q. 1546, "chemin empierré de petits 
moellons'); cf. BAL 218 *bríze, m., ‘chemin 

empierré'; Arsimont (Verhulst) *brízé, m. 

‘route empierrée'; Fosse-lez-N. (BSW 52/2, 
118) *brizéye, f., ‘route de macadam? (FEW 1, 

532a BRISARE, où on ajoutera la forme masc.).— 
Le t. ancien 'estrée' (< STRATA) ne subsiste 

qu'en toponymie: v. DL *Srrèye, Strée (vil- 
lage); *Féronstréye, rue de Liége; — diminutif 

("-eau', '-elle'): v. E. RENARD, AHL 3, 1932- 

34, 191-5; J. HERBILLON, BTD 48, 1974, 317-8. 

ADD. o. Route (q. 1546 «une rue; — une 

ruelle; — une belle route»). On néglige ici les 

réponses 'voie', 'chemin' (v. not. 41); on 

ajoute entre crochets, dans le tableau quelques 

mentions de 'route' notées seulement à la q. 

1556. Le t. est connu partout sous la forme 

française (on attendrait *rote dans la zone 

proprement wallonne: comp. АТАУ 1, c. 25 

CROÛTE), il est passé au masc. dans plusieurs 

parlers du nord-est, probablement à cause 
d'une mauvaise interprétation de grand-route 
(cf. H 27 6 gró rait). 

“route: rut (masc.) Ni 85; W 10, 35, 739, 42, 

63, 66; H 27, 28, 37; L 2, 19, 43, 45, 66, 85, 
87, 116; Ve 6, 8, 44; My 2, 6; Ma 3, 4, 12, 20, 

24, 42; B 2, 73, 5-9, 12 | (masc. ou fém.) Na 20, 
59 (m. très rare), 79; W 13, 59; H 2, 39; L 1 

(m. d'après Cl. DÉoM), 7, 61, 106 (m. arch.), 

Ve 38, 402 41, 47; My 1, 4; Ma 19 | (fém) 
No 1, [2], 3, 4, ^5; To 1-13, 27, 39, 78, [94], 
99: A 1, 7, 12, 18,52; Mo 1, 17, 64; S 6, [10], 

13, 19, 29, 36, 37; Ch 4 (-&-), 26-28, 61, 72; 
Th 72, 14,25, 53, [54], 64 (-4i-), 72, [73]; Ni 11, 

^14, 26, 36-38 (-ù-), 45, 61, 766, 72, 774, 80-90, 
97, 112; Na 6, 19, 22-49, 69, 84-135; Ph 15, 
[16 (-4-)], 33, 42-53, [54], 69, 79, [81], 86; 
Ar 2; D 7, 25, 34, 46-64, [68], 72-136; W 3, 21, 
32, 36; H 1, 8, 21, 38, 46-50, 67-69; L 4, 29, 
71, 94, 113, [114]; Ve 24-37, 39, 42; My 3; 
Ma 1, 2, 9, 29, 39, 40, [43], 46-53; B 4, 11, 
16-23, 27-33; Ne 4, 11, 15-20, 23, 24-33, [39], 
43-76; Vi 2-27, 32, 35, ^36, 37-43, [46-47]. 

p. Rue: v. ALW 1, not. 86. 

' Mais on dit bien ‘une belle! grá rut à Na 

101; L 113; Ma 9; Ne 11, 47. — À Ni 11 é bya 
rat est considéré comme une faute («est dit 

par les Flamands»). 
2 À Ve 40, d'après M.-Th. Counet, on dit, 

en effet, aussi bien “lu bwèrd (-ard) do route 

que du l’ route; mais on dit toujours “one 
grand route. 
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43. CHEMIN CREUX 

Q.G. 1761 «un chemin creux» et quelques compléments de 676 «amoncellement de neige 
(contre un talus, dans un chemin creux)» et d'autres questions (1519, 1546, 1549). 

Les réponses les plus fréquentes sont des 
expressions semblables à l'expression française 
ou du même type que celle-ci: substantif ("che- 
min', 'voie') déterminé par un adjectif (‘bas', 
'(pro)fond', ‘creux’, 'faux', etc.) généralement 
antéposé (B). Mais les types les plus intéres- 
sants sont les dérivés (participes passés fémi- 
nins substantivés) de CAVARE ‘creuser’: sans 
préfixe (A 1) dans les aires latérales (picard, 
gaumais, nord de Liège), avec préfixe EX- (A 2) 
en wallon. Ces mémes types occupent une aire 
plus vaste si on tient compte de leurs autres 
sens (‘talus”, not. 48, H, et surtout ‘ravin’, not. 
9, A -A^7; il est, en outre, vraisemblable qu'ils 
sont plus répandus au sens 'chemin creux' que 
l'EH ne le montre, ce qui parait spécialisation 
sémantique étant en réalité, parfois, polysémie 
(v. n. 2). 

Ф ALPic. 33. 

A. 1. 'cavée'.! *tchavéye, -âye, *tché-...: 
ёауёу L 4,7 | -ēy Vi 16 | -ày Vi 22, 38 |-ï B 5 
(?, M. Rinck) | cèvay Vi ‘36 || *këvéye: kèvéy 
S 37; Th ‘2 || *cavé...: kavé To 27 | -ë Mo 41, 44. 

2 2. 'es-cavée' ? *havéye, -ёуе, -éye...: havéy 
W 1 (-&y q. 1519), “8, 10, 35, 36, ‘39, ‘52 
(q. 676 èl ~), 556: H 2; L 61, 87; Ma 19 | -èy 
H 21 | -ëy W 21, 66 | -éy, -éy W “45, 63; H 8, 
39, 69 || *hyavé: хау My 6 || *chavéye, 
-éye...: Savéy W 3 | -éy В 15 | -ëy Ni 19, 20 | 
-ёу Ni 9; D 30 | -éy Ni 17 | -éy, -éy Ch 61; 
Ni 2, 28, 85, 98, ‘102; Na 6, 19, 720, 30, 84, 
116; Ph 61; Ar 2; D 15 | - D 94 (1d. ó šavë || 
*chévéye, *cheu-: #дуёу Ne 23 | šævěy Vi 25 || 
*éscavéye: èskavéy S 19.3 

A”. *cavagne? (f.): kavañ Mo 42. 
B? 1. 'voie' Vi 25 (donné comme syno- 

nyme de ќфуёу) || 2. "basse voie'5 (baz v.; bàz 
Ма 35)! Ch 61; Na 101, 135; Ph 16, 37, 54, 
61, 81; D 25, 46, 68, 72; W 13, 307, 35, ‘36, 
39; H 1, 27, 728, 38, 46, 50, 53; L 1, 7 (rare), 
14-29, "32, 39-45, 66, 94-114, 116 (arch.); 
Ve 1-24, 32, 34, 37-40, 44, 47; Ma 3-12, 35, 
39; B 2-4,9, 15; Ne 11 (1.d.), 14, 16, 24 (1.d.) 
| "bas chemin’ (ba; bà To 37 à la q. 676) To 1, 

| 

37, 39, 73; Th 73; Ph 15, 16 | 'basse ruelle": 
bas гама! H “42 | bas karér To 13 | ba fo 
To 24, 28 || 3. "fonde? voie' Na 22, 59; D 101; 
Ne 4, 14 | 'profonde voie' Ni 11, 33, 39, 61, 
93, 107; Na 22 (q. 1549), 49, 99, 127; D 7, 36; 
Ve 37-39, 42, 47; My 1, 3-6; Ma 20, 36, 42, 
46, 51, 53 (q. 1546); B 5-11, 15, 21, 24, 33; 
Ne 9, 15, 32 (1-4), 33, 76 | "fond chemin’ 
Mo 79; Ch “64; Th 5, 14 (probablement); 
Na 22 | "profond! chemin’ To 48, 58, “71, 99; 
A 2, 7, 12, 720, 28, 37, 44, 50, ‘52, 60; Mo 9, 
17, 37, 64; S 1, 6, 13-36; Ch 4-26, 28; Ni 72, 
90, 112; Na 130, 135; B 23, 27; Ne 20, 57; 
Vi 13 | "chemin profond’ A ^18 | '(pro)fonde 
ruelle' Na 109 (fot ou parfót ruwal) | 'pro- 
fonde rue’ Ni 36 || 4. "creuse? voie? Ph 86; B 9 
| "voie creuse": èn (mweéZ) v. krěs Ar 1 | "creux 
chemin’ Ne 65 | ‘chemin creux’ To 94; Th 53, 
64, 72; D 113, 120, 136; Ne 26, 43, 47, 51, 60, 
69; Vi 6, 35, 43, 47 || 5. "fausse voie'!? Na 129; 
D 34, 46 (?); Ma 2, 43; B 12, 22; Ne 49 | "faux 
chemin' Th 73; Ph 6 || 6. "close! voie": klőz v. 
D 64; H 67; Ve 35, 41, 44; Ma 29, 40, 42, 53; 
B 2-3 (entre haies) || 7. "vieille voie’ vih 
('vieuse") v. Ve 44 | vif Ve 26 || 8. "voie (che- 
min) (r)enfoncé(e), dé-...*: "voie" efóséy Na 79 
| -é Ve 31 | 'chemin' afósi Vi 35, 46 | -fâ- Vi 13 
(q. 676) | refósi 'v.' B 4 | 'v.' refóséy Ma 19 | 
rafôséy Ат 2 | -fâ- Ph 84 | "ch." rëfósé Mo 1; 
Ni 1 | -e Mo 20 | -è Ch 27, ‘64 (ou e-) | 
«réfonce» A 12 | -æ А 55 | rafósi D 132 | -ï 
Ne 43 | -i Th 24 | i D 120 | -é Na 112; B 27 | 
rafási Vi 13 (ou a-) | disfôsèy "у H 68 | "ch. 
tfósé Ch 72 | dès- Ph ‘13 (q. 676)? || 9. "voie 
ákéséy D 110 | "chemin" ¿kësë Th 54 | -e Th 29 
| ákésé Mo 64 || 10.? "chemin renterré": rarèré 
D 120 || 11. "chemin enclavé*: éklavé To 78 || 
12. "voie rabattue': rabatèw Na 44 || 13. 'voie 
devalée*: divaléy Ma 1.14 

! FEW 2, 551a CAVARE. Au sens 'chemin 
creux’, ajouter DEPR.-NOP. *kévéye, DASC., 
Suppl. *ca- (Mo 81; S 44); Gloss. S'-Léger 
*tchaváye (pour le passage d'un seul cheval). — 
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Au sens ‘ravin’ (q. 1519, v. not. 9): сауду 

Vi 35 (9); cèvéy Th 82 (?); kavéy S 19; de 

méme Vi 5 *tchévée ‘terrain creux, large ravin? 
(MASS.). 

2 FEW 3, 271-2 EXCAVARE. Ajouter "havéye 
DL; Wis. (chemin creux raviné par les eaux): 

Ph 45 *chavéye (BALLE); CARL *chavéye 'che- 

min creusé par l'érosion'; D 25 id. ‘chemin 
creux’ (Host); Copp. ‘èscavéye  ‘id.”; 

Vi ‘19 *tchaváye ‘cavée’ (LiÉc., BSW 37,311). 
— Pour les sens ‘talus’ (surtout dans l'arr. de 

W), v. not. 48, H 1; ‘fossé’ (?), v. not. 49, E 

‘ravin’, v. not. 9 (sens fourni parallèlement au 

sens ‘chemin creux’ à Ni 2; Na 19, 84; D 30; 

W 35, 66; L 61). À la q. 1518 (not. 47 DES- 
CENTE, n. 19), Sèvéy est dit, à Vi 6, s'appliquer 

à un chemin en forte pente: la — dé la krénir 
(1.Ч. où on extrayait du krá ‘pierre poreuse’). 

? Type fréquent en toponymie (oü le sens 

premier doit étre examiné en fonction de la 
topographie locale). L'EH a relevé, pour le 
type A 1, S 36 l kevéy d sé pyér (q. 1519); pour 
le type A 2, Ma 29 al yavéy (q. 1519); Ve 40 lu 
havé (q. 1761); Ne 16 lu šavéy, l.-d. dans le 
bois de bilót (q. 1519); Ch 72 savéy (q. 1761); 
Th 24 éskavéy (q. 1761). V. aussi REM., I^, 
236-7. — Sur le toponyme "*Aavant..., expliqué 
comme part. présent de *haver ‘creuser’, v. 

REMACLE, DW 14, 133-7. 
^ Mention isolée dans ce sens; comparer 

not. 9 RAVIN, A, n. 1. 
5 Pour ‘chemin, "voie", v. not. 41. А la q. 

1519 («ravin»), on a répondu aussi "basse 

voie" à L 43 (?); Ve 39; "bas chemin' à To 39; 

"profond chemin’ à A ^52. 

6 Seul, le nam. “basse уойїе [source?; PIRS. 

*basse-vóye] est signalé par FEW 14, 373b 

vía. D'après DFL, l'expression se réduit par- 

fois à l'adjectif *basse (L 4, 750); id. à Ve 40 

*dju d'hindré po Г basse ‘je descendrai par la 

basse (voie)' (M.-Th. C.). 
7 Au pluriel à W 30 (bazé v.). 
$ Pour les formes de l'adjectif, v. not. 14. — 

Ajouter Ni 1 *parfond tch'min (СОРР.). 

? Masc. kré-, f. -&s. — Ajouter Ne 43 “in 
creüs (même réponse à la q. 1519 «ravin», 

not. 9, n. 15). 

19 Cf. not. 45 TRAVERSE, F. 
H Ajouter l'expression FEW 14, 373b via 

ou 2, 749 CLAUDÈRE. 
12 À Ne 26, 'chemin' fósu ‘défoncé’. 
З Les réponses B 10-13 paraissent moins 

sûres. 
^ On néglige quelques réponses approxi- 

matives: 'ruelle' (cf. ALW Т, c. 87, où on 

ajoutera ruwal Ph 33 et ruwalèt D 40); 

fpied-sente' Ni 38; Ph 42 (cf. not. 44 

SENTIER); *ravin Na 127. — En quelques pts, 

par une spécialisation (locale et récente), on 

attribue le sens de ‘chemin creux’ à 'herdal' 

(littéralement ‘chemin de la herde'; v. DL 

*hiérdád-vóye; FEW 16, 198b *HERDA): yérdó 

D 72; ér- Ph 79; — ou à ‘charral' (littérale- 

ment ‘chemin charretier’; v. REM., Erem. et 

phon. 167-8): čèrò L 2; -ő Ph 81. Ces types 
anciens, bien attestés en toponymie, sur- 

vivent ailleurs, appliqués à des raidillons 

(v. not. 46 CÔTE, К). 

44. SENTIER (carte 16) 

О.С. 604 «le sentier n'est guère large» et 1552 «on glisse sur le sentier» .! 

Le composé 'pied-sente' (B) est le type habi- 
tuel du picard, de l'ouest-wallon et du namu- 
rois. Dans l'est du domaine, ой la toponymie 

notamment atteste son existence ancienne, il ne 
survit que trés sporadiquement (L 66; B 9; Vi 2- 
8); il a été supplanté en liégeois et en sud-wal- 
lon par un diminutif proprement wallon de 
'pas', présentant partout la sonorisation de la 

consonne intervocalique; en gaumais, par le 
diminutif 'voi-ette'. Un autre diminutif, ' voi-el- 

ette', a été noté dans l'ouest-wallon et en 

borain. Les réponses 'voie' (D) et 'chemin' (E) 

ont d'ordinaire une valeur plus générale (v. not. 

41), mais en certains pts picards, il semble que 

"voie! désigne bien un sentier. 

* ALF 1218; ALCB 217; ALLR 68; BRUN., 
Enq. 1450, 1451. 

A. 1. *pazé, -ê, -é, -ia?...: pazé D 64; W 1, 

^8, 10, 13, 30, 739, “42, ^56; H 21, 27, "28, 46, 
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SENTIER 

< "passe 

O "pazé, -é 

€ ‘pazia, Ја 

Ө "pézé 

Ф "püzé, "pô... 
& ‘pwaré 

Ф ‘pi-paré 

A 'pied-sente' 

` ‘sentier 

^ 'sentelette' 

x 'pércé, -è 

— voie? 

== "voi-ette" 

we ' voi-el-ette' 

50. 67, 68, 777; L 1-14, 29, ‘32, 35-94, 106- 
116; Ve 1,6, 26, 40-42; My 1,4; Ma 9-19, 24, 
53; B 713 | -è Ve 8, 24 | -ë D 34; W 66; H 8, 
49; Ve 35-39, 44, 47; My 2; Ma 2-4, 20, 29; 
B 2-12, 14, 15, 16, 22, 23, ‘26, 30 | -e Ve 31- 
34 | -é D 46, 101, 110, “115, 123, 136; L 19, 
101; My 3,6; Ma 35, 36, 42, 46, 47, ‘48, “50, 
51; B 33; Ne 4, 5,9, 11, 12, 16, 22. 23; 24, 
31, 32, 38, 43, 44, 51, 57, 69 | -č D 120, 132; 
Ma 40; Ne 14, 15, 20 | -ya Na 127; D 15,25, 
30, 58, 68-96, 113; H “42, 53, 69 | pasa H 2 
(q. 1552), 20 (surtout de jardin), 27 || *pezé: 
péz& B “17 || *pázé..., *pózé...: paze B 26, 27 
(ou páze, R. Starck; pázé q. 1552) | -ë B 21,24 
(q. 1552; -è q. 604), 28 Gid.) | pózé Ne 26, 49 | 
-é Ne '1, 33, 39, 60 | -é Ne 47, 76 || *pwazé: 
pwazé Ma 1,43 | -é Ma 39. 

2. *pi-pazé? pipazé Ve 40 (q. 1555); My 1. 
A ^ *passe (f.): pas Vi 35. 
В. 'pied-sente"? (f.). *pi-sinte, -sate, *pi-, 

*pie-...: pisét Ch 16, 28-43, ‘54, 61, 72: Th 
24; Ni 11, 20 (Ard.), 85, 93, 107, 112; Na 1, 
19, 720, 30-135; Ph 6-42, 53, 54 (étranger?), 
61, 81; Ar 1; D 7-25, 30 (q. 1555), 36-40, 771, 

TOME 6 
Rus CARTE 16 

72; W 3, 21, 35, 736, 739, “42, "56, 59, 63; 
H 1,2, 28 (plus rare que A” 1; dans les bois?), 
37, 38, "39, 53; L 1 (dit «inusité»), 66; B 9 | 
-sat Vi 2-8 | pisét Ni ‘14 (q. 1546), 17-20; 
Na 6, 23 | pi- No 1 (ou -3-), 2, 3, ^5 (-ё°г, 
q. 1546); To 2, 37; Ni 2, ‘5, 6, 26, 28, 45, 61, 
^62 (q. 1546), “66 (id.), 80, "97, 98, 7102; 
Na 22; Ph 84 | pyè- To 24 (p;yé-), 58; A 50, 
752, 55, 60; Mo 1, 9-23, 37 (-së"t), 41, 42, 44 
(de jardin), 58-79; S 1, 728 (rare), 31-37; 
Ch 26, 27 (q. 1546), 63, "64; Th 72, 5, 25, 29, 
46, "52, 53, 54 (areh), ‘55, 62, 763, 72; Ni 1, 
36, 72; Ph 69 | pyé- To 28 (q. 1555), 99; A 37; 
S 19 | pé To 78 | pyà- А 28 | pyé- To 71; 
A 44 | pyésát A 1 | pwisét A 12 (q. 1546) || 
*pi-sin.ne: pisén W 66 (ou pazë, bordé d'ar- 
bustes et de buissons); H “20 (sentier long, 
ancien), 27, “42 || *pi-chinte...: piser Ni 39 | 
př- Ni ^10 (q. 1546), 38, 90 | pi- No 1 (ou -s-); 
To 7, 27 | pyésé.t To 1. 

В“. 1. 'sentier': sèti Ar 2 | «sinti» To 37 
(q. 1552) | sêtri, To 73 | sátyé Th 82; D 136 | 
sât yè Ne 63 || 2. 'sentelette'? (f.): sarlèt Ne 65, 
^66 (d'après le tém. de Ne 69). 
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C. *pèrcé, -&: pèrsé Th ‘63 | -e Th 73 (sen- 
tier dans un bois, q. 1552) | -è Th 755; Ph 45. 

= D. 'voie'? To 2-24, 28-48, 73, 94, 99; 

А 2,7, 10, 12, 18, 20, 28, 37; Mo 9, 58, 79; 

S 6-13, 28, 29, 36; Ch 4, 27; Th 72, 5-24, 29, 

43, ^52, 53, 54, ‘55, 62, “63, 64, "TT; Ni 33; 

Ph 45; H 38 (sentier de jardin); Ma 53; Vi 8. 

D'. 1. *vóyete, *voü-, *vo-?...: удуёг Th “63 
| võ- Vi 18 (q. 1552, ou van), 25 (ou vā- q. 
1552) | vài- Vi 6, 13 (mais vu- q. 1552), 16, 18 
(mais v@- q. 1552), 21, 25 (q. 1552, q. 1555. 
ou v@-) | vă- Vi 22 (mais vu- q. 1552) | vò- 
Vi 27, 35, 37-47 | vu- Ne 63; Vi 22 (q. 1552; 

ou v4i-), 36 || 2. 'voi-el-ette''? vóylet Ph 45 
(ou vôlyer) | vòylèt Ch 27 | vūlyèt Vi 21 (ou 
viet) | volyét Ph 21, 54, 69, 86 | -et Ph 45 
(ou vóylet), 79 | vólét Mo 42 (dans bois), 44 
(dans champs) | -et Mo 41. 

E.'chemin'? No 1, 2; To 24,28; A 12; Mo 1, 

37; Th ^52, ‘55, ‘61, “63, ^79; Ph 45." 

! Quelques réponses aussi à la q. 1555 
«voie de traverse» (not. 45), notamment, pour 

B, To 28 et D 30, ainsi qu'aux q. 1546 et 1556. 
V. encore "frayer la voie", not. 41, ADD. (quel- 
ques réponses *pazé... qui figurent toutes ici). 
— Certaines variantes sont indiquées dans le 
tableau; ajouter, pour A, ра- (au lieu de -a-) 
B 21 (q. 1552); -é (au lieu de -ë) Ve 38, 44; 
B 7; -ë (-è) Ма 53; Ne 26; -é ë) D 110; — 
pour B (variantes de 1552), pi- Ni 19, 90; 

Na 22; Ph 84; рї- Ch 33, 43, 72; pi- Ni 11, 39; 
Na 6, 19, “20, 23; pyé- S 19; pyé- A 50; S 31; 
py&- À 752; pyè- А 44. En outre, pī- То 2 

(q. 1546); pi- Ni 93 (q. 1546). 
? Formation propre au wallon: FEW 7, 739b 

PASSUS (et n. 22). — La sonorisation du -s- inter- 

vocalique se rencontre dans plusieurs mots, 

notamment dans *pazê, variante de ‘passé 

‘échalas’ (FEW 8, 95b PAXILLUS). L'allonge- 

ment de la voyelle initiale (*pázé...) est excep- 

tionnelle. L'insertion d'un w aprés consonne 

labiale est fréquente en namurois et en arden- 

nais devant é, é, rare devant a (cf. toponyme 

mwazi pour mazi: J. HERBILLON, DBR 15, 

1958, 163-170). — Sur un autre dérivé, disparu, 

*pazon, v. L. REMACLE, DW 11, 105-6. 
3 'pied-passeau', construction parallèle à B; 

cf. n. 5. — V. DL *pít-pazé; VILL. «pipazai, m., 

une pied sente»; SCIUS *píd-pazé ‘sentier trés 

petit, peu habité, étroit, à travers champs’; 

FEW 7, 739b Passus. Ex. ancien (1551-56): 

DRo 308. Dans les premiers ex. liégeois que 

j'ai notés, le type n'est pas vraiment synonyme 

de 'pied-sente' mais désigne une mesure: 1626 

«livrer passaige -- par piedsente d'un pied pas- 

seau large» (N. Rolloux 485); 22.10.1673 «une 

voye d'ahessement d'un pied passeau qu'il 

pourat prendre -- pour aller audit pays à droit 

ligne d'icelluy de largeur de quattres pieds ou 

aultant qu'il luy serat convenable pour y aller 

tirer eaulx avec deux seaulx à ses deux costé» 

(Pompony). 
^ Déverbal de "passer", qui n'est confirmé en 

ce sens ni par les dictionnaires locaux ni par 

FEW 7, 712b *PASSARE. — L'enquéte n'a pas 

recueilli *passe-píd 'sentier', qu'on a noté chez 

A. Xhignesse (DW 5, 79-80) et rencontré depuis 

chez M. Launay [de Ferrières, H 77], Li mwèrt 

dè hwèrçà, 1927, p. 15; ajouter les formes wal- 

lonnes FEW 7, 723b *PASSARE. — De construc- 

tion parallèle à *passe-píd, le picard 'marche- 

pied': To 2 dé mars&pí (q. 1546 «sentier avec 

briques»), 7 *marchépid, -ché- *sentier de pier- 

res” (MAES); ex. ancien signalé DW 5, 80, n. 11; 

FEW 16, 528 *MARKÓN. 
5 Ajouter To 6 *pissinte (BoURG.); Ni ‘67 

*pi-sinte (GAZ.). Var: To 7 *pid'chinte ou *pis- 

sinte, d'après Mars (EH ‘pichinte), Ni 1, 

d'après COPP., *píchinte ou *piésinte (cette der- 

nière. forme seule dans EH). En verviétois, 

XHOFFER note une variante masc. «pissain» 

[*pi-sint: ВОМ 10, 61; cette forme est fré- 

quente dans les archives du Pays de Herve. 

Aujourd'hui presque complétement disparu de 

l'est, le type y est bien attesté dans les textes 

anciens (par ех. Ко *pí-sin.ne; DSt piedsente 

1732; Not. liég.: formes en *-inte et en *in.ne) 

et dans la toponymie wallonne et gaumaise (v., 

par ex., GAVRAY-BATY, Top. Fronville n? 186 

paseau ou piedsente; GASPAR, Top. Fosse [Ve 

46], p. 102; REMACLE, Top. Stoumont, BTD 47, 

142; HAUST, Eng. top: W 9 tal pi-sinte, W 10 

tal pt-sin.ne; L 26 tèl pt-sin.ne...; LAURENT, 

Top. Ethe [Vi 33], p. 89 «picente»). — Mot 

composé du type t't, comme *pí-pazé, qu'on a 

rapproché de néerlandais voetpat, allemand 

Fusspfad, sans pourtant pouvoir prouver que 

c'est un calque du germ: v. DL 483; REM., 
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Synt., 1, 88; GEsCHIERE 207-8; FEW 11, 441a 
SEMITA. — Les piedsentes anciennes devaient 
avoir deux pieds et demi, alors que les sentiers 
avaient quatre pieds (v. FEW 11, 442a, n. 3). 
Dans l'Enq., on signale seulement à A 37 que 
la piedsente a environ 50 cm (on dit «environ 
80 cm», à la q. 1552). 

° BRUN., Eng. 1450; FEW 11, 440b sEMITA. 
7 Ajouter le fém. *pércéye (à travers bois) à 

Th 62 (q. 1555). Le sens de ces types récents 
(v. FEW 8, 286 *PÉRTÜSIARE) semble plus par- 
ticulier: BALLE glose *pércéó, m., «chemin 
étroit ou sentier rectiligne tracé dans la forét»; 
v. ici, not. 40 CLAIRIERE, J. 

° Pour 'voie' et "chemin', cf. not. 41, n. 3 et 
5. Réponses approximatives sauf peut-étre en 
quelques points, pour lesquels "vote! n'a pas 
été noté aux q. «chemin» (mais il a pu l'étre 
dans "frayer la voie", not. 41, ADD .), et paraît 
bien réservé à un chemin étroit. — À To 7 én 
vwa t kayó est un sentier avec une pierre plate 
au milieu pour permettre aux piétons de ne pas 
se salir (q. 604); comparer MAES *vó d' cayó 

'sentier trés étroit que l'on ne peut emprunter 
qu'à pied’, *vó d’ tchamp ‘chemin campa- 
gnard'. 

? Le diminutif 'voi-ette', bien implanté en 
lorr. (FEW 14, 372b via), a surtout été noté en 
gaumais; on peut ajouter *vo&yéte Vi "3 
(Mass), 19 (LiÉc., BSW 37, 377); tvo- Vi 34 
(Gloss. S'-Léger). Mais il est connu également 
ailleurs: *voyéte Th 82 (q. 1546 «ruelle»); — 
*vóyéte To 6 ‘petit chemin’ (BOURG.), 7 ‘petite 
voie'. 

10 Dans son lexique de Ph 45, BALLE note 
*voyeléte (et non -ó-) ou parfois *voliéte. Cf. 
PIRS. et LÉON. *vóyeléte. FEW 14, 373a. 

! Autres réponses: 'ruelle(tte)' ruwèl Th 73; 
rwélet Mo 41; cf. ALW 1, c. 87; comparer 
Vi ^19 *rülette, fém., sentier trés étroit entre 
deux haies (LiÉc., BSLW 41, 213). — À Ma 19, 
'un' *froyin (fróyé) «sentier frotté»; dérivé à 
ajouter FEW 3, 782a FRICARE. — D'après COPP., 
*vir'léte, fém., 'sentier laissé à l'extrémité 
d'une terre’; ajouter FEW 14, 387 VIBRARE et 
v. vol. ultérieur. 

45. «TRAVERSE» 

Q.G. 1555 «une "traverse" (chemin raccourci)». 

Peu de types originaux. Les réponses les 
plus fréquentes recourent à 'travers' (A), 'tra- 
verse’ (A^), souvent sous une forme francisée 
sans diphtongaison, ou ‘raccourci' (С), 
employés seuls ou comme déterminants d'un 
terme signifiant ‘chemin’ ou ‘sentier’ (pour ces 
types, v. not. 41 et 44). — En de nombreux 
endroits, on préfére une expression verbale, 
"prendre (couper, aller) au court’, probable- 
ment plus courante, méme là oà on a noté un 
substantif; v. ADD. 

* ALLR 69 (raccourci). 

A. 1. ‘un travers*:! trivyé Na 84; D 34; H 1 | 
travér Ph 16 | -ér A 2 || 2. 'voie (chemin)? de 
travers": 'de' trivyè Na 49, 79, 101, (107, 
L.Verhulst), 129; Ph 33; (D 38); W 59 (di tir); 
H 2, 8; Ve 26, 35, 47; Ma 20, 46, 51; B 6,9, 
12; Ne 9 | -i-, -é- Na 19, “20, 30, 59; H 27,739 
| -u- Na (116), 135; D (7), 36 | -a-, -&- Ni 28, 
112; Na 44, 99 | -é- Ni 17 | -é- Ni 36; B 21 | 
trivyér B 4 | -yér Ve 37, 39 | travyér (Ne 723) | 

-yér (Ne 24, 31) | -vër (Ch 72; Na 107); Ma 42 
| -ër (Na 109); B 7, 11; Ne 16. 

A”. 1. ‘une traverse'? rrivyés Ni 85 (q. 1546) 
| travèrs No 3; To 27, 58; А 12 (ou -èrsœ 
Ch. Gaspar), 18, 28, 52; Mo 1, 44, 64; S 1,6, 
10; Ch 764; Th 24, 29, 64; Ni 39, 72; Na 49; 
Ph 6, 37, 42, 81; D 110, 120; L 1; Ma 53; 
Ne 49, 51; Vi 43 | -ers Mo 41; Th 53; Ni 11; 
Ph 54; D 132 | -érs Th 62; Ne 47, 76; Vi ^36 | 
-&rs Na 109; D 72, 73 | -ërs Ne 33, 43, 57, 65, 
69 | -érs To 2 (prêt lé ~); A 7; D 136; Ne 60; 
Vi 8, 16, 22 || 2. 'voie (chemin, route...)* de 
traverse": "-- de" trévyès Н 21 | -é- Ni 45 | -es 
Ni 20 (ou tri-?) | travyérs (Ni 90) | -virs 
(Vi 37) | trèvers Ph 79 | travèrs (No 1; To 13, 
27, 37 ~ rakursi, 39, 78 ere, 99; A 1, 37, 50, 
752, 55; Мо 9, 20, 42, 58; S 1, 29, 37; Ch 28; 
Th 25, 46, 54, 72; Ni 1; Na 127; Ph 15, 45), 
84; Ar 2; D 84, (94), 96, 101; W 1 (pò kwátlé 
dvé lé tèr); L 66, 101; (B 28, 30); Ne 11-15, 
49; (Vi 18, 47) | -ers (Ch 26) | -zrs D 46; 
Ma 35 | -érs Ne 32 | -érs Ne (44), 63; (Vi 13). 
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B. "travórtchíye" (f. y: travórciy D 25. 
C. 1. "оп raccourci": rakursi Ch 27, 43; L 29, 

114 | -&r- D 110; Ma L| -i Ch 61; D 123 | 
raskatrsi Th 5, 14 | -àirsé Ni 6 | rakurëi No 2; 

To 94 | - To 7 | -i; To 24 || 2. "chemin (pazya à 
H 69) raccourci": -- rakærsi Ne 60 | -ü- H 69 | 
raskur- S 36; Th 2 | rakurši A /52 || 3. "chemin 
dei *racourche: rakurš To 2, 71. Cf. D et E. 

D? 1. ‘voie (chemin, passeau) au court”: 

'voie' à kar Ve 41, 44; B И | 'chemin' à kür 

B 22 | 'passeau' â kür Ve 44; Ma 53 | à -- 
Ma 3-9 || 2. 'voie au plus court': уду â pu kür 
B 24 | vó ó -- To 73. 

E. "courte voie": kat уду L 19, 39, 113; Ve 8; 
Ma 39 | kad -- Ni 932 

Е. ‘fausse voie": faz уду B 23 (chemin de 
terre, en général; souvent plus court) | fóz уду 

Ph 33 («une traverse»); Ne 15 | -- уду Ph 37 | 
-- vuy Ne 26, 49. 

G. *adréce? (f), *pazé (ou vôye) à P~: 

adrès My 2 | pazé (ou убу) a 1 adrès My 6 | 
pazé а 1 adrès My З (ènn alé a l adrès ou po lè 
kôtè vôy).1° 

! Ajouter To 7 *travérs, m., ‘chemin de tra- 
verse; passage à niveau’ (MAES). — Le masc. 

n'est pas vraiment assuré pour les formes en 

-èr (comparer "lantére ‘lanterne’, ALW 5, 
not. 55). — La forme proprement wallonne 

subsiste mieux dans la préposition et dans 

l'adverbe (D 34 à t trivyè ‘à travers’; W 30 

prêt à t trivyé; L 45 alé à trivyó), et dans le 
verbe (v. ADD., n. 2). Cf. DL, Wis., etc. Ajou- 

ter la forme wallonne *trivié FEW 13/2, 224b- 

225a TRANSVÉRSUS. 
? "chemin' aux pts entre parenthèses. 
3 Ajouter Vi ^5 *travérse (Mass: *tchumin 

du ~), 34 (Gloss. S'-Léger). ÀS l, оп répond 

А” 2 et A” 1 (èn travèrs, qu'on glose ‘chemin 

empierré dans la campagne"), et encore karyér 

(1° chemin de champ; 2? carrière). — FEW 

13/2, 223a. 
4 'yoie' en général; 'chemin' aux pts entre 

parenthèses et à Ph 79 (ou voie’); 'route' à Ne 

63; 'passeau' à D 84, 96; W 1; 'sentier' à Ar 2. 

5 Participe passé fém. substantivé. Le verbe 

a été noté aussi à D 25 (si vò travórcó kò më 

bétráf ! *si vous traversez encore mes bettera- 

ves !') et à Na 101 (travórci ‘aller à travers’). 

Cf. FEW 14, 180a VARICARE. — Synonyme 

à l'est 'trécouper' ‘traverser, prendre au court” 

(DL; FEW 2, 873b COLAPHUS) "trécóper 

Ve 32, 34, 40; My 1. 
6 On ne retient dans le tableau que les 

expressions paraissant lexicalisées. Comparer 

ADD. pour les réponses 'chemin (voie, route, 

traverse...) qui coupe au court! Mo 17; S 19; 

Ni 19, 20 (Ard.), 33, 90, 107; Na 6, 23, 109, 

112; Ph 86; D 15, 30, 40, 58, 68, 113; L 35, 

106: Ve 42; Ma 2, 12, 29, 40, 43, 53; B 33; 

Ne 20; Vi 2; '-- pour couper au court! S 29; 

Ch 63; Ni 1; Na 19, 20, 30, 69; D 68, 94; 

W 13,21,63,66; H 37,38, 46; L 7, 19, 43, 45, 

61, 87; Ve 1, 8, 37-40, 44; Ma 3, 19, 20, 51; 
B 2, /3,15, 16, 21; Ne 11, 33; Vi 13, 46; 'che- 

min' *tapant ô cou (kai) Na 22. 

7 Ajouter, au pl. Th ‘77 ‘je suis revenu’ 

pa lé kurté уду, W 3 alé pò lé kütè уду; 

My 3 enn alé pò lé kôtè уду (ou a ladrès, v. 

G). — Comparer Ve 31 ón pu kat убу; Ni 61 s 

è l pé ка dé уду; To 24 èl kémé èl pu kar, 

D 81 prét li pu kür pazya; — Na 109 "chemin 

qui’ *racoátit (ou *racoûrcit, *r'cópe, *cópe ó 

coût). 

8 La locution a été notée à d'autres q., sur- 

tout à la q. 1761 pour ‘chemin creux” (v. not. 

43, B 5), mais encore à d’autres q. pour un 

chemin dans les champs: B 30 /25 уду ou róté 

(v. not. 48, n. 21) ‘chemin en cul-de-sac dans 

les champs" (q. 1182); B 33 faz vuy (q. 1546; 

aurait comme correspondant, à Hotte, real); 

Ne 63 dé fóz vuy (q. 1761 ‘chemin dans les 
champs); Ph ^13 fó ¿më chemin qui se perd 

dans la campagne’ (q. 676). — Cf. LÉON. 574 

*fausse vôye ‘chemin sans aboutissement; 

GAZIAUX, Sillon 41 (Ni 67) *fósse vó"ye ‘voie 

de passage sur un champ; chemin vert'; BAL 

270 (Th 24) fóz уду 'chemin creux' et 223 fô 

tch'min ‘chemin de terre encaissé”. Ajouter ces 

mentions FEW 14, 373b via, 

9 Réduction de tà l'adrèce ‘tout droit, par le 
chemin direct’ (BASTIN, Faym., BSW 50/2, 

541). FEW 3, 84b *DIRECTIARE. — Comparer 

Herve 22-5-1680 (Not. G. Fraikin): «ayant 

poursuivi leurs chemin jusques à l'addresse de 

la prairie de Laurent des Vignes». 

! Autres réponses: *k'min d'about To 48; 
*vóye a l'ésse (a 1 és) Ni 39; 

patüres Th 73; *trawéye ('trouée") Ve 
*voye dins les 

24. — 
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À Ph 33, outre A 2, on signale *vóye di séwe 
['d'évacuation'] ‘chemin créé obligatoirement 
dans une terre pour en atteindre une autre qui 
n'a pas de débouché direct à une route'; et 
*sicwére, f., littéralement 'équerre', "chemin 
trés étroit pour séparer deux coupes de forét 
(comparer not. 186, M). 

ADD. Réponses par un verbe (comparer n. 
6, ci-dessus): 

1° "couper au court"! To 78; Ch 4; Ni 80, 85, 
98; Ph 53; D 38, 64, 101; W 3, 35, 36; H 49, 
50 (ou ‘prendre ~"); L 2, 94, 114; Ve 26, 35: 
My 1, 3; B 5, 22, 23; Ne 26, 39, 51; Vi 8, 27, 
38, 47. 

2° "prendre au court? Mo 37, 79; S 31 (ou ~ 
а trévi); Ni 72; Н 50 (ou "couper -"), 67, 68; 
Ma 39 (ği pudrá ó pu kür); Ne 49, 76. 

3° tapé ‘au cour? Th 43 (ou dalë —); 
Na 130; i tap -- Ph 42. 

4° alé ‘au court! Ma 24; dalë — Th 43 (ou 
mieux tapé); dalé ‘au plus court’ A 60. 

5° ‘aller au droit" ali à dri B 52 

' Dans ces réponses comme dans celles de 
la n. 6, 'court' se dit kür, sauf aux pts sui- 
vants: kór My 3; kur Ch 4; Ni 33, 90; W 35, 
“36; Vi 13; kü Ni 85; Na 69, 109, 112; W 3; 
kdi, Ni 20 (Ard.); kŭ Na 22; ku Ni 19, 80, 98; 
Na 6, 19, 720, 23, 30; kuš Vi 27, 38-47. 

2 Réponses plus approximatives: 'prendre 
en plaine*: prêt ё plèn Th 25 (aller à travers 
champs); ‘aller de travers le champ": alé du 
travér lu Can My 1, 3 (cà); ‘prendre au 
travers’ (v. n. 1 du tableau). Notons encore 
"traverser": trivyèrsé L 45, 85; trê- Ni ‘5 (~ òn 
pis dé gré en risquant de se faire dresser un 
procès); travérséy Ch 16. — Cf. *travórtchi et 
*trécóper, n. 5 du tableau. 

46. CÓTE, RAIDILLON (cartes 17 et 18) 

Q.G. 1518 «un raidillon; — une cóte; — une descente», complétée par 
Q.G. 2029 «j'ai pris un cheval de renfort pour gravir la côte». 

À cóté du type A, largement connu au sens 
de ‘côte’, mais parfois seulement de ‘colline’ 
(v. not. 8), nombreuses autres réponses, plus 
ou moins synonymes, souvent connues en un 
méme endroit (dont l'EH n'a certainement 
pas fait un recueil exhaustif). Signalons parti- 
culiérement les dérivés de 'croupe' (D) et de 
verbes signifiant ‘grimper’ (E, H), dont cer- 
taines formes paraissent attester des influen- 
ces réciproques. 

© BRUN., Enq. 374. 

A. I. *tiér, ‘tchèr, -êr, -ér...: ryèr Na 101 
(q. 1518; -èn q. 2029); D 15, 30; W 35, ‘36, 
^39, 42; L 7; Ve 44; Ма 51; B 6,21 (mais, à la 
q. 1520, «ne se dit pas d'une route»), 28 | zy- 
W 1; L 14; B 11,117, 23, 27 | č- 34; W 66; 
L 4, 85, 87; My 3; B2, /3, 15, 22 | ryer Ni 19, 
20; W 8, 10; В 16 | 1.61 | ryèr W 3; L 113 
| tyér D 58, 64; W 30, ‘32, 59; H 21, 37, 69 
(descente); L 29, 35 (t. d'ós, côte d'Ans); 
Ve 31, 37, 39, 42; My 6; Ma 1, 43 | £y- H 2; 
L 2, 94; Ve 35 | & W 13; H 27, ‘39, 50, 67; 
L 45; Ve 24, 34 | tër D 46; L 732; Ve 1; 

Ma 35, 39, 46; Ne 14 | t'y- Ve 26 | č- L 19, 43; 
Ve 8; Ma 40; Ne 16 | për H 228 | &- H 1 | tyér 
W 21; H 46; Ve 32 | ry- H 8 | č- W 63; H 38; 
L 1. 

= II. *tiène, *tchène...: tyèn S 1, 19, 29, 37; 
Ch 4, 736, 72; Th 29, 732, 46, 53; Ni 2, 5, 6- 
17. 25, 26, 28, 36-85, 93-112; Na 1-79, 99, 
101 (q. 2029; -èr q. 1518), 107-116, 129-135; 
Ph 6, 16-53, 61, 69, 81, 84; Ar 2 (M.P., ou 
ty- Ch. GJ; D 7, 25, 36, 40, 68-113; Ne 4, 20 
| t'y- Th 43; Ni 1, 90 | & Ch 16, 27-61, ‘64: 
Th 24; Ph 15; Ar 1; D 38, 120 | tyen Ch 26; 
Th 72 | č- Ch 63 (mais -e- q. 1520) | čén D 123 
|| “tine: пп Ni 33 (f.; rin, q. 2029) || *téne: tén 
Ph 79, 86. 

Ш. *tierne, -me...:? tyèrn Мо 9, 41-44; S 31; 
Th 5, 25 | -z- S 36 (ou &-; ou čerm, q. 2029) | 
tyèrm Mo ‘57 («tierme»), 58 | č- S 36 (q. 2029; 
ou fyern, с-); Th 14. 

IV. *térne, me" tèrn Th 54, 64-82 | -m 
Ne 44 (q. 1520, «montée d'une colline»). 

В. “tidje (m.)? тё D 72, 73. 
C. *hitche (f.):* hic My 6 (à Sourbrodt; rai- 

dillon). 
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ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

CÔTE; RAIDILLON ыы 

(туре А) 
= * tièr, -êr, -ér, teh- 

Ü *tiéne, "tch- 

* tine, ^ tine 

ў ‘réne 

"fiérne 

*tiérme 

*térne 

"térme 

D 1. *crupe: krup To 39 || 2. *croupèt, -u-, 
ai=.: kraipè W 30, ‘45, 63, 66; H 2, 49, 53; L 

43, 61, 114; Ve 35, ‘36 | kru- To 39; S 19 (ou 

gru-); Na 109; Ph 45 (ou kri-) | krà- Na "20 | 
kri- Ch 16, 27, 28, 61, 63, 64; Th 24; Ni 1; Na 

107; Ph 45 (ou kru-); Vi 35 | kri- Ph 16 | kré- 

Ni 17, 80, 98 || 3. *eroupéte, *cru- (f): krupèt 
W 13, 30, ‘42; L 45 | kru- Na 23; D 110 || 4. 

*crüpelot (m.): krüpló Na 22, 23 || 5. *erüpe- 
lote, *cri- (f): krüplót, -@- Na 6, 19 | kri- 
Na 49 || 6. *croupiote, *crü- (f): krupyòt 
Na 30 | krà- Na 20. 

ES 1. *gripét, *gru- [?] (m.): gripé Mo 41, 

42; Th ‘2; Na 69; Vi 8, 22, 27, ‘36, 37, 46 | 

gru-! S 19 (ou kru-) || 2. *gripéte... (f.): gripët 
To 99: A 2, 7, 28; S 37; Th ‘2, 62 (sentier 

escarpé); Ni 72, 90; Na “20; Ph 84; D 30, 46 

(ou -cet), 68,94, 136 (7); W 30, “39; L 1 (rare), 

4-29, 732, 35, 43-66, 94, 106; Ve 1, 8, ‘15, 26 

(ou mieux -gér), 31, 35, 37, 39, 40 (à Lodo- 

mez), 41, 42; My 1, 2; Ma 1, 2, 9, 12, 35, 53; 

B 2, 73, 9-12, 27, 33; Ne 723, 33, 39, 49; Vi 8, 

18, 22, 38, 47 | -et S 36; Ph 54, 81; Ve 6; 

Ma 42 || 3. *gripote (f.): gripót S 36; Th 5 || 4. 

TOME 6 
CARTE 17 

*gripelote... (f.): griplót Th 29, 54, 73; Na 1, 

69, 109, 127-135; Ph 6, 37, 53; Ar 1; D 36, 38, 

68, 72 | gré- Ni 98 || 5. *gripelóde (f.): griplór 
Th 53 | -ót Th 64 || 6. *gripiote (f.): gripyót 
Na 79, 101; D 7 || 7. *gripagne... (Ї.):® gripan 
S 19 | -а"й S 36. 

F? |. *crikét, ^gri-... (m.): krikè Ar 2; 

D 94; Ne 65 (petite montée trés raide) | -kë 
A 7 | grikè Vi 16 || 2. *ericagne... (f): krikañ 
S 10 | -а" Th 72. 

G. *triket, *tru-:!? trikè Ne 51, 57 | -e Ne 44 

| trukè Ph 86 | træ- D 7129. 
HI 1. *gritchét... (m): gricé Na 99, 112, 

116, 135; Ph 61; D 72 (6 pti ~, côte pour char- 

rettes); Ne 60 | - Ne 44 || 2. *gridjéte, -tchéte... 
(f): grigèt D 15, 64; Н 1, 8, 39, 46-69; L 1, 66, 

85, 87, 101, 113, 116; Ve 26 (mieux que -pét); 

Ma 2-4, 12, 19 | grč- W 63; H 21, 27, 28, 38, 
^42 | gricét D 7, 25, 38-46 (ou -pèt), "62, 81, 84, 
96, 101; Ve 24,31-34, 37-47; My 1, 3, 6; Ма 20, 

24, 35, 36, 46, 51; B 2, ‘3, 4, 5 (plus petit que 

grap), 6, 7, 9, 12, 16, 17, 21-33; Ne 4-16, 723, 

24, 31-33, 47, 57, 63, 76; Vi 38 (?) | er D 36; 

Ma 39, 42. 
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I? 1. *grape (Ё): grap Ve 37-39, 40 (à Chal- 
les), 42, 44, 47 (forte gricét); Ma 3-9, 19, 20, 
29, 42; B 2, 3, 5,7, 12, 15 || 2. *grapeéte... (£): 
grapèt D 34; Ma 4,9, 19; B 12 | -et Ma 42. 
J? 1. *rapéte (f): rapét Ma 40, 53; B 22 

(syn. gricét); Ne 26, 39 || 2. *rap'léte (f): 
raplét Ne 14. 

K." 1. *rédé... (m): rédé D 123, 132; Ne 
20 | -é D ‘141; Ne /40 (à Mogimont, ou -6) | 
rèdé Ne 44 || 2. *rédon: rédó Th 82; Ne ‘40 
(à Mogimont, ou -é); Vi 43 || 3. *rédiyon...: 
rèdiyô Ne 65 | «redillon» A 12 | «rai-» Th 72. 

1.1 *rampe...: гар Mo 1,23,41; Th 14,25; 
Na 84; Ve 37, 39, 42, 44; Ma 19, 24, 36, 40; B 
7,23 | ráp W 1. 

M. 'cóte':ó kwés В 33 | kwas B 28, 30 | kos 
Ne 15 (?), 32-47, 49 (q. 1519, glosé 'cóte"), 51- 
63, 76 || kót To 24, 58, ‘71, 99; A 12, 44, 752; 
Mo 20, 64; S 1-10; Th 14, 25, 53-64, 73, 82; 
Ni 45; Na 23, 127, 129; D 123, "129, 132, 136; 
W 3; H 68, 69; L 39, 775, 101, 114; Ve 40; 
Ne 11, "23, 24, 31, 65, 69; Vi 2-27 | kūst Vi 47 
| kaa Vi 46 | кй, Vi 37, 38 | kust Vi 734 | 
«couót» Vi 35 | «суо» Vi ‘36 | kait Vi /32, 43 | 
kót No; To 2, 7, 27, 37, 94 | kot To 13 (mais -ó- 
q. 2029), 39 | kyót To 73 (kòt q. 2029). 

N. *montrou (m.):! mon H 38 (nom com- 
mun et l.d.). 
№. 1. 'montée' (£.):!8 mótéy Ph 54, 64; D 61; 

H 67; L 2, 106, 113, 116; Ve 41; Ma 12, 24, 
42; Ne 24 | mó- L 61 | mó- L 66; Ve 6 | mâ- 
L 14 | mót£y W 1,21 | -èy Ph 79; H 50; Ma 2, 
29 | -èy D 34, 46; H 21, 46, 49; Ve 47; Ma 1, 
53 | mà- Vi 18 | mótey Ma 39 | -ay Vi 22, 27, 
38, 46 | -éy, -éy To 43; S 1, 37; Ni 1, 36, 112; 
Na 720, 49, 84, 99, 107, 109, 127, 129, 135; 
Ph 61; Ar 1; D 15-30, 36, 38, 58, 72-81, 101, 
113; W 63; H 728, 37, 38, “39, 53 (-éy); Ma 35, 
43, 46, 51; B 9 (mais -é, q. 2029); Ne 4-11, 14 
(тд"-), 15-20, 31 | -é, Mo 79; Ne 49 (mais -é, 
q. 2029) | -é, А 28 | máté, Vi 6 | móté(y) В 21 | 
-éléy No 3; To 2 | -y No 2 | -é, -é No 1: 
To 13, 27, 37 («montée»), ‘T1 (id), 78, 94; 
А 2-12, 718, 60; Mo 64; S 13, 31 («montée»); 
D 132; Ve 35, 37-40, 42, 44 CO, My 1,2,4,6; 
B 6, 11, 24; Ne 26,65 | mó"- To 24 | mõ- Ve 32 
| móté Mo 1, 23 | -è Mo 20,41; S 6 | -é? To 28 
| -IB 4,5,7. 

2. "montant (m.):'” mêta To 13, 28, 48; 
Na 20; W 59 | -ő Ni 19, 20. 

N”. 'montagne':? môtan То 24; A 1, 20, 37; 
Mo 23; Ni 33 (èn pétit ~, un chemin montant) | 
-an То 99; А 50, ‘52 | -en To 6 | «-én» To ‘71. 

O 2! 1. 'créte' (f): krès Ph 69 | -èt S 13 || 2. 
"créteau' (m.): krèsrya Na 109; D 58. 

P. Types surtout attestés au sens ‘talus’ 
(not. 48, By:? 1. harèy D ‘62; H 21 | -éy D 30; 
H 38, 42 | huréy Ma 35 | uréy D 73 | é- Na 6 
| ure, Th 62 || 2. urya D 94 || 3. hórlé Vi 13, 16. 

Q. *pélére (f.):3 p&ler Ni 20 (Ard.) (chemin 
en pente). 

R. *tchérá, -ô (£.):^ čèrå H 69 | -ő р 40, 73 
(chemin à pente accentuée). 

S. “cêp d’ trët:25 kó t trë Ve 37, 39, 42; В 4.26 

' Cf. FEW 13/1, 240 TERMINUS; REM., Dif- 
fér., p. 58. — Les formes classées sous I procè- 
dent de TERMEN (comparer ALW 8, not. 167 
VER), les autres, de TERMINEM. — Le sens pre- 
mier ‘borne’ est attesté en a. wall. (HERBILLON, 
BDW 18, 1933, 133-6; E. RENARD, BTD 18, 
1944, 442-3); il a disparu au profit d'un sens 
dérivé ‘hauteur, déclivité”, soit ‘côte, raidillon’ 
(not. 46), soit Чепте, colline...” (not. 8). Aux 
q. 1519 («... montagne...») et 1520 («colline, 
tertre»), plusieurs réponses absentes à CÓTE: I. 
*tiér...: tyèr H 68, Ve 47; My 2,4; B4,5,7,9, 
24, 33 (ou cér); Ne 26, 39; t'yér Ма 29, 53; 
čèr Ve 40; My 1; В 12; ryer Ma 12; tyér Ma 2, 
9; tyér Na 84 (ordinairement, ou ryèn); L 106 
(ou гуё en toponymie), 116; Ve 38; t'yér Ma 3, 
24, 42; (ёг H 49, 53; L 101, 114; Ma 4, 19 
(petite montagne, route ou champ ou pré); tyër 
Ne 9; čēr L 66; Ve 6; Ma 20, 36; гуаг Ne 15.— 
= П. *tiéne...: tyèn Ni 29, '97; Na 84 (ou plus 
souvent ryér), 127; Ph 54; Ne “6; r'yèn Ne 24; 
¿ën S 13 (f., q. 1519); ryén Ne ‘23; tyén Ne 31; 
tyén D 7129, 136. — HI. *rierne: tyèrn Mo 1 
(avec?; cf. Sic. *tiérne, Borin., Ченге’). — IV. 
*térne, *térme: térn Th 62; térm Ne 32, 69. — 
Pour les formes attestées dans les deux sens 
(*cóte" et 'colline...'), on constate quelques 
variations; on néglige celles qui portent sur le 
degré de palatalisation de l'initiale (1^y-, &-) et 
des variantes mineures du timbre ou de la lon- 
gueur de la voyelle (Ni 98 reen / -èn; Ve 24 ёг 
/ cr; Ve 26 tèr | t'y&r; W “42 tyér | -èr...); 
notons S 1 fyèrn ou tyén (cette forme seule 
à CÔTE); Th 14 t'èrn (1518 cérm). — Sens 
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CÔTE, RAIDILLON ` 
- (autres types) 

— ^crupe 
= "croupèt, ^cru-, "cri- 

cas "croupéte 

c *eritpelot 

= "crüpelote, `cri- 

w “Croupiote 

© "criket, *gri- 

$ "cricagne 

<> *trikèt, ғи 

A *gritchèt 

A *gritchète, -djète 

O °gripët... 

e "gripète 

œ "gripote 

€ *gripelote 

œ ^gripelóde 

e uripiote 

& ‘gripagne 
D t 2 s Lj 3 

| is s si sa 

technique dans le vocabulaire de la houillerie: 
HAUST, Houill., *tiér; RUELLE, Houill., *tiérne; 

Dasc., Suppl. 250 *tiérme (Morlanwelz), paroi 

de la galerie d'un charbonnage opposée au 

parél.— Le féminin de S 13 cèn, ci-dessus, est 

attesté aussi en aclot: cf. Copp. ^tiéne, m. et f., 

‘tertre, côte, raidillon'. — Diminutif en '-eau' à 

not. 8 MONTAGNE, COLLINE, E^. — Le simple et 

divers dérivés sont largement attestés dans la 

toponymie: cf. notamment HERBILLON, Notes 

de toponymie namuroise. On ne reproduit pas 

ici toutes les mentions toponymiques recueil- 

lies раг ГЕН; retenons les formes non notées 

pour le langage courant: tyër Ne “8 (li ~ dé gat 
‘des chèvres’), tyén Ni '92 (el ~ a të ku ‘à 

tend-cul'), rérm Ni 25 (lieu-dit à Margny- 
Auflance); — les formes avec amuissement du r 

final: гуё Ve 32 (sò lé ~ d fair; sò 1 mé de 

pôse), ¿ë L 4 (à ~ dé veri ‘des vignes’), Ve 40 
(lu ~ d lic ‘de Liège’; mais Сёг dé klapét); — 
la variante cer à H 38 (~ à grif ‘aux grives’; 

t. ord. cér). — De méme que pour distinguer 

‘colline’ de ‘montagne’, on recourt parfois à 

un adjectif (cf. not. 8 MONTAGNE, COLLINE, n. 9), 

= ЄЎ c 

MIZA À «© 
DA. А, 
cy D ess 

©? CON 

on le fait ici quelquefois pour spécifier s'il 

s'agit d'une forte cóte ou d'un petit raidillon: 

"grand" (par opposition au simple, comme on 

le dit à Ph 42) Ch 4; Ni 93; Ph 42; 'grand' et 

"petit" Ch 4; Ni 2, 55, 11, 39, 85; Na 44; Ph 33; 

"long! et "petit" Ni 38; 'fort' Ni 107; 'fort' 

et "petit" Ni 26; "pen Ni 80; Na 59; Ph 15; 
W 59; H 37. 

? Les formes en -7 ont suivi le méme traite- 

ment que le frangais terme, ou, plus probable- 

ment, ont subi l'altération fréquente de -л en 

-m (cf. HAUST, Étym., 30, n. 2). 
3 Cf. not. 48 TALUS, n. 16. 
^ Non relevé par BASTIN, Voc. Faym. (BSW 

50/2). Mais TOUSSAINT connait le terme, qu'il 

définit *montée trés forte mais assez courte 

dans un chemin, raidillon'; il signale les 

toponymes +/2 hitche de K'hásleur, “lè h. dé 

Cléfay, ainsi que, à Thirimont, le diminutif 

*hitchét, m., synon. de *gritchéte, et le verbe 

*rahitch'ter, synon. de *ragritch ter '(re)grim- 

per'. Étymologie? 
5 'croupe' (1) et dérivés: '-et' (2), '-ette' (3), 

'-el-ot' (4), '-el-otte' (5), '-iot' (6). Cf. FEW 16, 
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416b *KRUPPA (simple), 417b (Get, '-ette"); 
y ajouter les autres. Il existe aussi un dérivé en 
'-eau' que TEH n'a pas noté: *cripia ‘côte, rai- 
dillon’ (DEPR.-NOP.), ‘sommet d'un raidillon’ 
(CARL: Ch 37, 43, 61). L'altération du u proto- 
nique en i est fréquente en wall. (cf. HAUST, 
Étym. 232); elle a pu étre favorisée, dans ce cas, 
par l'influence du type E (dérivé de *griper). La 
forme *cripét de Jamioulx [Th 24] est classée, 
par erreur, sous *GRIPAN (FEW 16, 74b, 750b). 
— Autres sens: ‘sommet de côte”: kræpè Ni 61; 
kri- Ch 33, 43; — ‘talus’: krupè H 687; Ve 1,26; 
My 2 (not. 48 TALUS, O 1); — ‘colline’, sens très 
répandu (cf. not. 8, D). — Mentions toponymi- 
ques: BTD 32, 134. — À Jauchelette, *crépiote, 
f., petit monticule (GAZ., Cult. div. 199). 

6 Dérivé de 'griper' ‘grimper’, en '-et' (1), 
"еце" (2), '-otte' (3), '-el-otte' (4), '-el-arde' 
(5), peut-être altération de (4), *-agne (= ?). H 
existe, avec le méme sens, un dérivé en '-eau*: 
*gripia DAsC., Suppl. (Seneffe [Ch 6], proba- 
blement topon.), LÉON. 49 *eripia (syn. *gripe- 
lote). Mentions livresques supplémentaires: 
*gripét, m., -ette, f. Vi 34 (Gloss. S'-Léger); 
*gripète, f. Th 24 (BAL 232); *gripelote Th 24 
(BAL 232); Ph 45 (BALLE), *gripiote Na 84 
(MELIN); — toponyme: *gripelote Th 55 
(d'aprés tém. de Th 62). Cf. FEW 16, 74b, 75b 
*GRÍPAN. — Peut-être ajouter, sous E 1, Ne 11 ë 
pti ripé. 

7 Altération de la voyelle initiale sous l'in- 
fluence du type D. 

° Cf. DEPR.-No». 297. Même finale: *crica- 
gne (F 2), Mo 42 *cavagne, f., ‘chemin creux’ 
(not. 43, A); comparer aussi, au masc., S 36 
*kéfüángn ‘descente courte et rapide’ (not. 47 
DESCENTE, Ë). 

? Étymologie incertaine. П paraît difficile 
de séparer pic. crinket ‘butte dans un vil- 
lage'..., St-Pol krékañ ‘colline escarpée’, 
classés sous mnéerl. CRINC (FEW 16, 389a), 
de Neufch. criquet ‘butte, raidillon’, LLouv. 
cricagne ‘montée, raidillon’, classés sous 
KRIKK- (FEW 2, 1337b). — Sur la finale *-agne, 
v. n. 8. — À Vi ‘19, d'après 1166. (BSW 54, 
249), *crikèt, m., ou *crikéte, f., “point cul- 
minant, sommet d'une cóte'. Dérivé féminin 
noté aussi à St-Léger [Vi ^34] *criquette (ou 
"criquet) ‘montée assez rude, sommet, point 
culminant’, et à Prouvy-Jamoigne [Vi ^10]: 

*crukéte ‘petite éminence, monticule’ (BSW 
49, 149), avec altération de i en и. 

19 À la q. 1520 (not. 8 MONTAGNE, COLLINE, 
D, trikè Ne 57; træ- Ne 43 (colline; haut de la 
colline: ká $ë arivé ds? 1 ~). À D 141, tréké, 
syn. de orléy ‘talus’ (Dr Delogne). — Ajouter 
"Iriket Ne ‘70 (TWIESSELMANN). Comparer 
Vi 34 *troquet ‘talus, butte’ (Gloss. S'-Léger). 
— Altération de *crikét (F), sous l'influence de 
*trike *gourdin' (comparer *cóp d' trét, ci-des- 
sous, $)? 

! Cf. FEW 16, 387b, mhall. KRIEGEN; les 
formes en -tch-, générales en dehors du lié- 
geois, seraient dues à la famille d’ *agritchf... 
‘accrocher’ (FEW 16, 751a *GRIPIAN). — Rares 
notations du verbe: griči ‘grimper’ D 84, 96; — 
gripyï Ni 90 (i fó ~); — s agrici ‘s’accrocher” 
Ph 45. V. aussi ALW 15, 133b, n. 8. 

12 FEW 16, 361b *KRAPPA, oü on ajoutera le 
diminutif ('-ette', I 2). — Autre dérivé ancien 
('-elle') en toponymie: REMACLE, Top. La Gleize, 
*grapale. 

5 Ajouter Ne 33 ‘rapète ‘raidillon’ (BTD 
33, 22); Ma 39 ‘talus’ (not. 48, O 4). Plutôt 
qu'une altération de *grapète (I), dérivé de 
RAPÓN, à porter à FEW 16, 665b. — Mention 
toponymique: Hotton-sur-Ourthe [Ma 17] *lès 
rapétes (chemin montant). 

^ Dérivé de RiGIDUS (FEW 10, 403b) en 
*-eau' (1), '-ou' (2), '-illon' (3). — Le liégeois 
(Esneux [L 106]) *reüdé ‘raidillon’, signalé 
par DL, n'est attesté que comme toponyme 
(HAUST, Étym. 208). Ajouter au tableau ces 
réponses à la q. 1518 («descente»): ridé 
Ch 63; rè- D 136; Ne 51 (-&). — À Mogimont, 
hameau de Vivy [Ne ^40], rédé et rédó dési- 
gnent aussi les rapides de la Semois; ‘rapide 
(de riviére)' est le seul sens noté pour rédé 
Ne 11 (q. 1565, ‘rapide sur la Lesse’), 31 
(q. 1565, ‘rapide sur haut-fond"), 51. 

5 Comparer ғар ‘colline’ Mo 17 (not. 8 
MONTAGNE, COLLINE, J), ‘talus’ Th 24 (not. 
48 TALUS, O 3). Ajouter DL *rampe 'cóte, 
montée'. Mentions à porter à FEW 16, 658b 
RAMPA. 

16 L.d. al kwas Ne 9. — Il faudra comparer 
les formes à CÓTE (du corps), vol. ultérieur. En 
liégeois, le type est peu usité pour ‘raidillon’, 
sauf comme néologisme, sous une forme fran- 
caise (*cóte, et non *cwésse). 
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17 Dérivé de *mont en '-er-euil', à ajouter à 
FEW 6/3, 84b MONS. 

18 Type qui doit être possible partout, mais 

que les enquêteurs, plus attentifs à d'autres 

réponses, ont. dâ souvent négliger. FEW 6/3, 

108b *MONTARE. — Sens 'talus', not. 48, O 5. — 

Nombreuses variantes par rapport à 'montée(s)' 

*escalier' (ALW 4, not. 52). 

!? Porter à FEW 6/3, 108a *MONTARE. 
20 Cf. not. 8, A. 
?! Comparer not. 8 MONTAGNE, COLLINE, K; 

not. 48 TALUS, L. 
22 Cf. not. 48 TALUS, B. 
23 Paraït être une altération de pérer, littéra- 

lement 'pierriére', avec évolution sémantique 

locale (comparer *tchèrà, R). À Ni ‘67, 

*pérére, f., “terrain accidenté; talus accidenté, 

souvent boisé’ (GAZ.). Ajouter à FEW 8, 323 

PETRARIUM. 
24 À D 25 li &éró d Dina (vieille route aban- 

donnée). — Au départ, c'est un dérivé adjectival 

(*-al' et non '-able': cf. REM., Étym. et phon. 

167-8), désignant une voie charretiére. L'évo- 

lution, cà et là, vers le sens *cóte, raidillon', 

attestée aussi pour D 25 (HOSTIN *tchèrau 

‘voie charretiére, souvent en forte déclivité"), 

doit s'expliquer par des particularités topogra- 

phiques locales; on ne peut l'attribuer à l'at- 

traction de *tchèr (type A), car elle a souvent 

lieu dans la zone de *tiéne. Comparer not. 43, 

n. 14. 
25 Sens premier: L 66 po m fé nné ó kő t tre 

(q. 2029). Le sens ‘côte’ vient du langage des 

charretiers: DFL, s.v. cóte, qui donne le syno- 

nyme “cêp d' goré (‘coup de collier’). FEW 

13/2, 148a TRACTUS: — Comparer Ph 45 ë kó t 
krupé *un coup de collier' (absent de BALLE). 

26 Autres réponses (qu'on rencontre à d'au- 

tres not. de ce volume): Ъоѕѕе': bos Mo 44 

(‘butte’); bòs Mo 17; — *digue: dik To 43; — 

*fréte: frét Th 46. — En outre, *ukét: uke 
Th 62; comparer liégeois *hikét 'secousse', 

Th 24 "ikét ‘saccade, secousse...” (BAL) 

(FEW 4, 451b нок-) et, pour le sens, 5; — 

*r^viérs, *ra-: rvyër Ph 81; ra- Ne 14; proba- 

blement ‘revers (de cóteau)': cf. Th 24 *rvyér 

(BAL 260); FEW 10, 357a REVERSUS. — SYN- 

TAXE: її s' monte ‘il y а une côte’ B 2, 3 

(antonyme: *i s' déhyind); *i s' monte fwèrt 

B 7. Comparer not. 47, n. 1. 

47. DESCENTE (carte 19) 

Q.G. 1518 «un raidillon; — une cóte; — une descente». 

Quelques lacunes, surtout dans Ni, dues 

notamment au fait qu'on répond plutót par un 

verbe. Comparer DESCENDRE, ALW 1, с. 28 

(dont, pour A, on suit le classement, mais sans 

relever systématiquement les variantes du radi- 

cal). À 'descente', qui est cependant bien 

attesté (A 1), les parlers belgo-romans (picard et 

gaumais aussi bien que wallons) ont tendance à 

préférer des dérivés du verbe, principalement 

'descendée' (A 2), mais aussi '-erie' (A 3), 

"ant (A 4) et '-ante' (A 5), que le FEW ne 

mentionne pas en Wallonie. En outre, ces types 

sont fortement concurrencés раг '(de)valée' 

(D) dans la province de Luxembourg, par 

'(de)pente', '(de)pendée" (C) dans l'est-wallon. 

A. 1. *dihinte, ‘dis-, *du-...: dihét L 106; 
Ma 19, 24; B 4 | dìs- W 35, “36 | du- Ve 37-40, 
42 | -èt Ve 31; My 1 | -ét Ve 32 || *dihyinte...: 
diyét Ma 29; B 7 (s e tót —) | duhyét Ve 41 | 

dëser My 6; B 5 | dé- My 3 || *dichinte, *du- 
..., *dis/chinte, "dich" *dur-, *ku-?...: disét 

D 84, 96, 101; Ma 39, 46-53; B 16 (s è tòt -), 
21-23; Ne 9 | dé- No 3; To 2-7, 27, 28, 39 | du- 
B 11; Ne 63 | dé- D 123; Ne 31 | dé- Ne 57 | 
dè- To 13,37; B 28, 33 (-é.0; Vi 16 | -é Ph 84° 
| dissét Na 19 | dus- B 9; Ne 11, 24, 33, 47* | 
dés- D 136; Ne 32, 43, 51 | dès- B 30 | diš- 
B 27 | duš- D 110; Ne 20 | 4@#- Ne 44 | dur- 
D 120? | dit- Ar 2 | ku- Ne 49? || *dèchète, -ate: 
dését Ne 76 | -at Ne 65 || *diskinte, *dés-..., 
*dich'-: diskét Ch 28, 61, 72 | dis- Na 22, 23 | 
dés- Ni 26, 45, 61, 80 | dès- Mo 23; S 1, 19, 
36; Ch 26, “64; Th 5, 24, 54-72, 82; Ni 1, 33; 
Ph 45, 61-79, 86 | -& Th 73 | -& A 2, 7 | diš- 
Ar 1 || *dékinte...: dekét To 58 | dé-, dé- To 1, 
78, 94 || *déssinte, -ante: dését Mo 1 | -¿t S 6; 
Na 20. 

2 5 *dihindéye, *dis-, *du-...: dihédèy W 10, 
30, /39; H 67; L 1, 4 (-ле"-), 7, 14, 45, 66, 85, 
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= 'descendée' 
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w ‘pendée' 
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'vallée' 

ө 'avallée' 

'ravallée' 

'devallée' 

101-113; Ma 3-12, 24 | dés- H 2 | dihé- L 61 | 
duhè"- L 19 | dihédéy H 50; L 87; Ma 2 | -èy 
D 34; Н 49; L 2 | dishédéy W '42; H 46 | dés- 
Н 21 | déshéd&y W 66 | dishédey W 1 | dus- 
Ve 42 | dihédéy L 39 | -éy H 53 | di-, dé- H 27, 
37, 38, “39 (ou -3e-) | duhédé Ve 35; My 4 | 
-hé- Ve 32 || *dihyindéye...: diyêdèy Ma 29 | 
déhyédéy H 1 || *dichindéye..., *dis'-, *dich - 
..., "distchin-: disédèy Ma 42; B 12 | -y D 46: 
Ma 1, 40 | -éy, -éy Na 79-99, 129; D 15-30, 40, 
58, 68-73; Ne 4 | dé- H ‘39 (ou déh-) | dè- 
Vi 16 | dissédéy, -éy Na 1, 107-112, 127: D 36, 
38; Ma 43 | dìs- Na 720, 30 | diš- Na 101, 135 
(ou disk-) | discédéy, -éy Na 49, 16; D 7, 81 
(arch.) | dés- Na 59 | discedé D 94 || *déché- 
dáye, -сһа-: dèsèdáây Vi 22 | -ša- Vi 27, “36, 
37, 38, 46, 47 || *diskindéye, *dés-...: diskedéy 
Ph 15 | dès- Ph 37, 54 | diskédèy Ph 42 | dès- 
Th 14; Ph 81 | dèskédéy Th 25 | diskédéy 
Na 109 (ou disš-), 135 (ou 418%); Ph 33, 53 | 
dis- Ph 16 | dèskédéy Ch 16; Th 72, 29, 46, 53; 
Na 130 (kê); Ph 6 | -é Mo 79 | -¿ Mo 42 | -è 
Mo 17, 20 | déskédë Mo 41 || *dékédé...: 
«dékédée» To 771 | dekédé A 55. 

TOME 6 
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3. *diskindréye, *dés-, -îye* diskédréy 
Ni 112 | dès- S 37 (?) | dèskédriy Ch 27. 

4. 'descendant' (m)? tiédá Na 6; W 59 | 
dissédà Ni 85 | dùsšēdő Ni 20 (Ard.) | dé(s)sé- 
Ni 20 (ou désk-) || diskedá Ch 33, 43 | dès- S 29 
| déskédó Ni 19, 20 (ou dé(s)3-) || décedá To 48. 

5. *dékindante (f): dékédàt To 99 || 
*dé(s)kedan', -agn:* dekédan A 50 | -añ A 44 
(rare) | dès- A 37; S 13. 

B. *déglidante? (f.): déglidát A 60. 
C. 1. *pinte'?...: pêt A 752; S 19, 31; W 3; 

Н 8; L 29, 732; Ma 20 | -&- My 2 || 2. 
*d(i)pinte...: dipët Ma 19; B 9 (à Lomré: s è tòt 
—) | du- Ve 44 | dè- My 3 | d- My 6 | dupét Ve 34 
| -ét Ve 32 || 3. *pindêye!!...: pédèy H 67; L 19, 
43, 94, 106, 114; Ve 26 | рё"- Ve 8,24 | pē- Ve 6 
| pédéy, -éy W 63; H 27, 728 | -ày W 13 || 4. 
*dipindéye"...: dipédéy L 116; Ma 3, 9, 20, 42 
| dupédèy Ve 47 | dipédéy, dě- Н 37, ‘42 | 
dupédé, -é Ve 37, 39, 40 (Stavelot-ville) | dæ- 
B 2, 3 | dupédé My 1 | -pé- Ve 32.5 

D. 1. *valéye'...: valéy D 64; L 35; Ma 24, 
53; Ne 23, 24 | -éy B 16 | -èy Н 68; Ve 47; 
Ма 1, 29, 40; B 23, 27 | -ey Ve 42 | -éy, -éy 
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Th 5; Na 20; D 81, 113; Ma 35, 36, 46; 

Ne 11-16 | -é, B 33 | :é, -é A 12; D 132; Ve 37, 
39. 44 CÊ: B 2, 3,6, 11, 15, 17, 24; Ne 26 | 
-I B 7 || 2. *avaléye:!? avaléy Ve 1 || 3. *rava- 
Іёуе:!6 ravaléy Ph 79 || 4. *dévaléye, -áye. 
-vo-!7...: dèvalèy Vi 18 | -ay Vi 22, 27, 37, 47 
| -vó- Vi 35, 38-46 | duvaléy Ne 47 | dè- Ne 76; 

Vi 6, 16 | duvalé(y) Ne 39 | -é, Ne 49 | dè- 
To 24, A 28 («-é,»); B 33; Vi 25 | duvalé, -é 

My 1 (sò Г ~); Ne 60 | dè- To 43; A 7, 12, ^18, 
“20; Mo 64; Ne 69 | -ë Vi 8 | -è Vi 13. 

E. *këfàngn !Š (m): kèfä'ñn S 36 (descente 
courte et rapide); Ch 26.9 

1 ton descend le’ *tiéne: diské Ni 107; 
dés- Ch 4; Th 43 (sans complément); Ni 38, 

39, 93; "оп va' tsét li tyèn Na 44; — "са! 

déské "ог Ni ll; -- duršë -- D 120; 

dèval -- Vi 2; ‘il (impersonnel) déské fort" 

Ni 36; i déÿé° To 73. — À noter le tour prono- 

minal ‘il se descend (fort)' ‘il y a une (forte) 

descente’: i s déze B 2, 73; i z déyé fwèr B 5; 

in rut (ou ô tërë) ki z dise fwè В 9 

(q. 1518); ‘il se depend fort: i z dipé fwèr 

B 9. Comparer ‘il se monte' ‘il y a une côte”, 

not. 46, n. 26. 
? La forme en ku- est attestée à Vinfinitif 

(ALW 1, c. 28, H a), mais pas à Ne 49 (qui a 

duksé-); la forme de D 120 avec insertion d'un 

-r-, relevée ici également pour le verbe (v. n. 1) 

n'est pas signalée par ALW 1 (D 120 dusse-). 

3 Traitement picard à l'infinitif (déské-), 
ALW 1, с. 28. 

4 Ne 47 dussét la masókyér (1.d.) ‘descendre 
la m. (descente de l'église au village de Lon- 

Бег)”. 

5 А Ma 43, “dis chindéye а été aussi donné 

à la q. 1519 pour ‘vallée’ (synonyme valéy). 

Pour D 25, HOSTIN note *d(i)chindéye ou *dis-. 

— Ajouter DEPR.-NoP. *déskindéye (dans ЕН: 

S 37 -dréye); BALLE (Ph 45) -éye; Gloss. 

St-Léger (Vi ^34) *déchadáye. — Ajouter toutes 

ces localisations FEW 3, 51b DESCÉNDERE. 

6 Ajouter ‘dèskindriye Ch ‘35, 43, 758 
(CARL 2). — Type 'descendrie', attesté avec un 
autre sens dans le vocabulaire de la houillerie 

(v. FEW 3, 51b). 
7 Ajouter Ch 61 ‘*dèskindant (CARL); 

Th 24 id. ou *déskinte (BAL 224). — Aucune 

forme dialectale dans FEW 3, 51 

mfr.). 

8 Probablement finale '-ante', altérée par 

attraction de mots comme "*Kéfá"gn (ci-des- 

sous, E), *cricagne (not. 46 CÔTE, F 2), *gripa- 

gne (ibid., E 7). 

9 Dérivé du néerlandais GLUDEN ‘glisser’; 

comparer Th 24 zglidé ‘glisser sur la glace 

(FEW 16, 46a). 
10 Noté pour ‘côte, raidillon’ (not. 46): рё” 

Th 73; «petit pint» To 58; pour 'pente': pét 

D 96 (q. 1519). 
ПА W 3, où on répond pet, on connaît lè 

pédéy dans un 1.4. — Avec glose ‘репе... 

pédéy L 87 (q. 1520), -£y Ni 20 (terrain en 

pente); -éy Ni 17 (id.; comparer dréy “terrain 

en forte pente', not. 46, P); -éy H “28 (dans 

l'expression а ~ ‘en pente’). — FEW 8, 180 

PÉNDÈRE. 
12 Expression: H 37 s è st a tpédéy ‘cela 

descend’. — Seul le gleizois figure FEW 8, 

180b. 
13 Autres dérivés: Na 135 *pindis' [-ICIU] 

‘pente, coteau', synonyme ‘vièrsant ('ver- 

sant‘); — Mo 58 *pindant ‘colline’ (q. 1520). 

14 Souvent fourni ici à des pts où il ne l'a 

pas été pour ‘vallée’ (not. 6). 

15 Type attesté en ce sens en ancien français 

(FEW 14, 141a VALLIS) et, dans d'autres sens, 

en liégeois (DL). Mais la réponse de Ve 1, non 

confirmée par Wis., est douteuse. RAMLOT 

(Verviers 1831) a un article «avalaie», adv., 

‘aval, par en bas, en descendant’; comprendre 

*à valéye. 
16 Formation isolée (sûre?), en plus de A 1. 

7 Le verbe a été plus rarement noté (ALW 
1, c. 28). — Substantif donné pour ‘vallée’ [sens 

assuré?] à A 50 et 55 (v. not. 6). — Ajouter 

Vi /5 *déválée ‘descente’ (Mass.), “19 -àye 

‘descente, pente’ (Liéc., BSW 37, 324), ^34 

*dévoláye (Gloss. S'-Lég.)... FEW 14, 148b 

VALLIS. 
18 Serait-ce 'confin' (équivalent de *tiér...)? 

Rien de tel FEW 2, 1035a CONFINIS. 
19 Autres réponses, s'appliquant à un che- 

min en pente (considéré comme montant aussi 

bien que descendant): Vi 6 *chévéye, v. not. 43 

CHEMIN CREUX, n. 2; Ni 20 (Ard) *pélére, 

v. not. 46 cÓTE, Q. Pour *rédé..., v. aussi not. 

46 CÔTE, n. 14. 

b (seulement 
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48. TALUS (carte 20) 

О.С. 1525 «le talus du chemin» et 
Q.G. 676 «amoncellement de neige (contre un talus, dans un chemin creux)». 

Une notice sera réservée dans un vol. ulté- 
rieur au talus de démarcation entre deux 
champs;' on utilise ici ces données partielle- 
ment, dans les notes, pour indiquer des locali- 
sations supplémentaires ou des variantes. 
Comparer aussi, ici, not. 186 LIMITE D'UNE 
COUPE DE BOIS. 

La plupart des noms du talus se retrouvent à 
d'autres questions, appliqués à des réalités 
plus ou moins apparentées (colline, cóte, che- 
min creux, berge, ravin...), sans qu'on puisse 
toujours établir si ces diverses acceptions s'ad- 
ditionnent ou s'excluent et, donc, délimitent ou 
non des aires différentes. 

Divers dérivés d'un radical que Haust (Étym., 
149) a identifié "hure' (B) couvrent la majeure 
partie du domaine. Parmi les types plus locali- 
sés, on épinglera, au nord-est, 'terrail' (A); en 
gaumais méridional, “salu (I), plus répandu 
pour le talus de démarcation; en hesbignon et 
brabançon oriental, ‘fossé’ (E), en hesbignon, 
"havée', littéralement ‘chemin creux’ (H). 

A. 'terr-ail'. *téra? (m.): tèra L 19, 29, ‘32, 
66, 94; Ve 6, 8, 26, 37-39, 42; B 22, 23 (quel- 
quefois). 
B |. 'hur-ée" (f). *houréye, -ёуе...: 

hurèy D 64; W 30 (in hót ~), “39, 63 (haute 
et abrupte); H 50, 67; L 45, 61 (/iài- mais 
hu- q. 1524), 85, 106-116; Ma 9, 12, 19 
(petit monticule, en général), 20 (talus, mon- 
ticule) | -y D 46; L 87; Ma 24 (grand talus), 
40, 42 | -èy D ‘62; H 46 (trés haut talus), 49: 
Ma 1, 29 (li ~ dòl уду) | -ey Ma 39 | -ey H 53 
| -Æ D 30; W 59 (q. 1524, mais uréy 
q. 1525); H 8, 27, 37, 38, ^39, 69 || *huréye, 
-éye: huréy L 1 | -éy Na 84, 101, 129; D 15, 
58 || *uréye, -éye, *й-, *&-...: uréy Mo 23; 
Ch 72; Ph 37, 45, 69, 86 | är Ph 79 | -èy 
Ph 42, 54, 81 | -éy, -éy Mo 9; S 29-36; Ch 4- 
63; Th 72, 5-24, 29, 46, 53, 73 (q. 1524; uré 
q. 1525), 82 (q. 1524, talus le long de la 
route); Ni 1, 33, 90; Na 69, 107, 130, 135; 
Ph 6, 16, 33, 53, 61, 84; D 7, 36-40, 68, 72, 
84, 96, 113; Ne 4 | à-, č- Ni 39, 112; Na 30- 

59, “96, 99 (talus de déblais), 112 | č- Na 720 
| č- Ni 85 (mais u- q. 1524, t. général) | uré, 
А 37, 44; Th 62 | -ëy Th 25, 43, 54; Ph 15 | 
č- Ni 36 | ê- Ni 2-75 (q. 676), 61 (noté -èy 
par erreur; œréy q. 1524) | uré, -é A 60 (du 
kmé); Mo 1; Th 64 (du cmé, dél vòy), 73 
(q. 1525; -ёу q. 1524), 77; D 94 | -ë Mo 41 | 
üré Mo 79 | üréy Mo 58; S 19,37 | -é, S 13 | 
-é Mo 44 | -é Mo 64 | -é Mo 37 (q. 1519, 
«talus») | -ê Mo 42 || 2. *uréle... (f)? urél 
Ni 33 (q. 1524, t. en général) | -él Ni 72 | 
čr él Ni 38 || 3. "hur-el-eau' (m.).5 *hourlé, 
-ой-: hurlè L 1, 66 (q. 1524); Ve 40; Ma 9 | 
-ë D 34 (plutôt «mamelon, surtout dans un 
bois»); Ma 3; B 5,6,7 | hūrlē Ve 35, 37, 39, 
44, 47; Ma 29 (entre deux terrains); B 2, ‘3, 
11, 15, 16, 22 | ür- В 23, 27 | harlé L 101 | 
(h)a- Ma 46 | hù- Ma 36 | hū- Ma 40 (haut 
talus de chemin), 42 (id.), 51, 53 | 4i- Ne 16 
| hürlé My 6 («connu, mais importé») | &- 
D 120; Ne 11, 14, 20, 24 || *horlé, -é, *or-...: 
(h)orlé B 28 | hòrlë B 30 | -ë В 33 (él ~ dòl 
rait); Ne 33 (var. -é q. 1520), 43, 47 | (h)or- 
Ne 607 | ór- D 123; Ne 32 | hórlé Ne 76; 
Vi 13 (q. 676), 18 (-é), 721 (q. 676), 27 
(idem, glosé «talus de route») | -i; Vi “42 
(q. 123) | hèrlé Vi 2 | òr- D 132 (-ё), 57 
(talus trés haut). 

C. *hourkéte (f.):* hurkèt Ma 43 (dòl уду). 
D. *holire, -ière (f)? holir Vi 35 | -yèr 

Ne 33; Vi 13 (q. 676). 
Е. *fossé, -ё... (m.):!° fòsé, -é Ni 2, /5, 19, 

20, 28, 45, 85, 93, 107, 112; Na 6; W 3, “8, 10, 
13, 21, 35, 59; H 21; L 4, 14, 35, 39 (-o-) | -& 
Ni 9, 17 | -è Ne 49. 

F. *horé (m.):!! hóré W 30. 
G. *sohé (m.):!? sóhé B 5. 
H. 1. *havéye, -âye: havéy W “8, 10, 30 

(in hót Al "42; L 35 (q. 1761 et 676),45 | -ày 
W 13 | favéy W 59 (haie et talus, q. 1761) || 2. 
*hav'lote (f.): havlót W 78, 10. 

I. *salu:'^ salu Vi 35 (q. 676), 37, 43, 46 
(du kmé). 

J. “talu, -ё...: talu No 3; To 7-27, 37, 48, 
73; A 28, ‘52; Mo 1, 17, 37; S 6; Ch 27 
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(q. 676), 33, “64, 72; Ni 90, ‘102 (q. 676); | 
Na 720 (id.), 79, 109, 116, 127; Ph 53, 79; Ar; 
D 7, 25, 38, 46, 73-84, 101-110; W 1, 35, /39; 
H 1, 46, 53; L 1 (néol.), 2, 43, 85 (du chemin 
de fer), 116; Ve 24, 32, 34, 40-44; My 1-3, 6; 
Ma 2-12, 24, 35; B 4, 7, 21-23; Ne 9, 15, 23, 
26, 33, 39, 47, 49, 63, 65; Vi 8-16, 22, 38, 43, 
46 (q. 676), 47 | -à, -& To 6; Ni 11, 20, 26, 80; 
Na 19, 22, 23, 99; W 63; H 21, 27, 728, ‘39: 
Ne 31; Vi 6, 25, 27 | -& Ne 44, 69 | -ê Ni 19, 
26 (q. 676), 28, 45, 98; D 136; Ne 43 (q. 676), 
51 | -é/i Ni 85 | tàlü To 78. 

K. *tídje (m.):!5 ric W 63, 66; H 2. 
L. *crète (f.):!7 krèt To 28, 39, 58, ‘71, 94, 

99; A 12, 718,28 (dl ~ dai fósd»), 55 | -e- To 78 
(talus du chemin de fer). 

M. *bréle, -eu- (f): 5 brél A 1, 7, 28 (du 
fósd), 37 (du kmé), 50 (al ~ du kmé); Mo 1 
(2); S 10 | -&- A 2. 

N. 'remblai*:? ráblé Ma 12 (q. 676); B 2, ‘3, 
24 | -èy Vi “36 (surtout t. de voie ferrée) | -è 
L 114; Ve 42; Ma 20; B 15; Ne 49 | -ë Ne 43, 
57 | -é B9 | rôblë D 34 (?). 

O. Termes attestés surtout au sens «cóte» 
(not. 46): 1. *croupét:? krupè H 68 (?); L 43 
(q. 676); Ve 1, 26; My 2 | 2. 'bosse*:? bà? du 
kmé Mo 20 (seule réponse pour «talus») | 3. 
*rampe: ráp Th 24 | 4. *rapéte: rapèt Ma 39 | 
5. *montée': móté du kmé No 1 (= talus). 

P?! "bord': bwar Na 1 | bőr S 1 || "bordure": 
bórdür To 2 | -ur No 2.? 

' Y figurent quelques types particuliers, 
comme 'seuil' ou *so(u)hi (dérivé de *sohe, 
‘rigole”), mais la plupart sont identiques à ceux 
désignant le talus du chemin. 

? Type absent à TALUS DE DÉMARCATION; 
mais *féra est fourni pour ‘colline’ (q. 1519- 
20, not. 8) à L 66, Ve 32, 34; My 1 [cf. Scius 
‘tertre, éminence’; Wis. ‘tertre, butte']. — Au 
figuré, se dit d'une personne trés forte, trés 
solide (DL; Wis.; SCIUS *ésse come on tèra); 
on n'a noté que ce sens à L 45 fwér kóm (ou 
òsi fwér k) ô téra (q. 1520) et à Ve 24 б" vi tèra 
‘homme qui travaille dur, résistant”, ill è kòm 
Ô" tèra ‘c’est une personne forte”. — FEW 13/1, 
247a TÉRRA. 

* Dérivé de "hure' (Hausr, Étym., 146 sv.; 
FEW 4, 516 *HÜRA), en '-ée' (B 1), '-el-eau' 

(B 3), *-éle (B 2), suffixe mal identifié (v. n. 5). 
— À COLLINE, TERTRE (not. 8) apparaissent aussi 
le simple *heure et un dérivé '-ette'; à TALUS 
DE DÉMARCATION et à CÓTE (v. not. 46, P 2), un 
dérivé "eau", 

^ Mentions supplémentaires pour 'talus de 
démarcation’ (q. 1524): harèy W 66; Ma 3, 4: 
-èy Ma 2; -èy D 34; — hurèy L 35; -éy D 81; — 
uréy Ch ‘64; -éy, -éy S 1; Na 79, 116; Ar 2; 
D 110, 120; -é, A 50; á réy Ni 93; éréy Ni 11; 
dréy Na 6, 19; — pour ‘colline, tertre’, cf. not. 8, 
М 3; — pour ‘côte, raidillon’, q. 1519 (not. 46) 
hurèy H 21 (mais glosé ravé à la q. 1518); -é 
H ‘42; — huréy Ma 35; u- D 73; é- Na 6 
(et ‘talus de démarcation’); — pour ‘ravin’, cf. 
not. 9, H; -Éréy Ni 17 “terrain en forte pente’ 
(q. 1520); huréy L 66, ‘versant de colline’ 
(q. 1525); à la q. 13, huréy Ne 24 est défini 
‘fourré’. V. aussi not. 18 BERGE, K 1; not. 37 
TOUFFE, L. — À B 22 òn haré di spin, di ññès 
‘une touffe d'épines, de genéts' (cf. HAUST, 
Étym. 149). — Variantes de la q. 1524 (forme 
de 1525 entre parenthèses): -ëy S 36 (-éy); 
Th 43 (-ёу); Ni 2-5 (id); Ph 54 (-èy); -èy 
Th 54 (-ёу); ër Ch 33 (-éy); -éy, -éy Mo 79 
(-ё); Th 25 (-ёу), 64 (-ё), 73 (id.); -é, Mo 64 
(üré); üré S 13 (uré,); üre, Th 14 (uréy); — u- 
Na 44 (@-), 112 (id); D 15 (hu-); — de la 
q. 1519: -èy L 114 (-éy). — Dans Dinant, le 
dérivé '-eau' fourni pour ‘talus de démarca- 
поп’ est en &-, di-, alors que "hurée' est en и-. 

? Ajouter, d'après la q. 1524, Ni 36 &r,él 
‘talus servant de limite, seul! au bord du che- 
min'. La forme de Ni 72 a été fournie aussi à 
la q. 1519 pour 'colline'.— Le suffixe fait pro- 
blème: ce n'est normalement ni "-elle' (*-èle) 
ni ‘-ière' (*-fre, -iére...). 

$ Mentions supplémentaires pour ‘talus de 
démarcation’ (q. 1524): h4irlé D 46; L 106- 
114; Ve 42; Ma ‘15, 19; -ë Ve 38; Ma 20, 721; 
B ^17, 726; -ë My 3; Ma 35; B 21; -é Ма 1; 
hurlè H 67; L 662, 116; Ve 41 (ai); -ë 
Ma 722; B 9; -é D 101; Ne 9; hôrlé Ne 63; 
Vi 6; -ié Vi 736; -i; Vi 47; ürlë В ‘26; -ë 
Ne 723; -é B 24; Ne 15, 26; dirlé Ne 31; œrlé 
Ne 4, 9; órlé Ne 49; -é Ne 39, 51; -é D 136; 
Ne 65; — pour ‘colline, tertre’ (not. 8): Adrlè 
Ve 41; hürlé Ma 1 (petit monticule); Aurlè 
Ма 12; hórlé Vi 13 (aussi ‘côte, raidillon’, 
q. 1518), 16 (id), 22, 27; -Æ Vi 6, 8; -ï, Vi 37, 
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38; -yè Vi 35; — pour ‘berge’ (q. 1526; not. 

18): hürlè Ve 26. — À Ma 4 hwrlë est glosé 

‘pente d'un monticule? (id. q. 1520 mais noté 

-à); à D 132 òrlé ne serait pas le talus, mais 

un monticule de terre qui longe le chemin 

— Quelques variantes à la q. 1524; signa- 

lons (formes de la q. 1525 entre parenthèses): 

-ф- Ve 40 (-41-); -u- Ma 40 (-4i-); h- (pas de 

h-) B 23, 27; ü- B 22 (h-); -è B 15 (CA); - 
B 28 (-é). Mentions livresques (sens divers): 

Wis. *hoürelé not! “pli de terrain servant de 
démarcation entre deux champs; motte de la 

taupinière’; SCIUS *hourlé ‘tertre, ligne sépa- 

rative ou petite éminence dans une plaine’; 

FRANCARD (Ma 51) *hoürlé ‘monticule; talus 

d'une route; dénivellation entre deux ter- 

rains’; Vi ‘19 horlé ‘monticule, petite émi- 

nence' (Lo, BSW 37, 341), "34 horlíè 

‘talus’ (Gloss. S'-Léger)... 

7 Ici, le t. est bien masculin: i (h)or-, un h., 

mais, à la q. 1524 en hórlé, pour lequel un pro- 
jet de notice crée une rubrique "hurel-ée", f., où 

il faudrait peut-être ranger aussi Ne 20 èn órlé, 

(à la q. 1525 dirlé). — Songer plutôt à une liai 

son à la suite de la disparition du h-? 
8 Même réponse pour Ma 43 à TALUS DE 

DÉMARCATION (9. 1524), où on a noté, en 

outre, órkat Ne 14, ainsi que (A)órkat Ne 11 

‘talus isolé [dans la campagne] et Vi 13 hör- 

két ‘petit talus dans une prairie’. — V. aussi 

not. 8 MONTAGNE, COLLINE, N 1. 
? Dérivé en "-ière' de *hoál (FEW 16, 221, 

mnéerl. HOLE), lequel est attesté, dans Ma 

notamment, pour ‘talus de démarcation’ 

(q. 1524). Autres mentions du dér. dans ce 

sens: hôlyèr Vi 8, 18; -ljyér Ne 76 (tripht.; ou 

-lyèr); Vi 16. — À Vi 27, hólyér est défini, à la 

q. 1520, «bout de terrain incultivable, acci- 

denté; trous et bosses, surtout au bout d'un 

champ; petit précipice». 
W Aux pts en italique, donné aussi pour 

‘fossé’ (not. 49, C). = Précisions: W “8 et 10, 

cf. n. 13; à Ni 2 et ^5 le *fossé est un talus 

plus petit que l'*éréye; *réfé lès fossés, c'était, 

aprés l'hiver, replaquer sur le talus la terre 

éboulée, assurément sans ouvrir de rigole au 

pied, puisque c'était là que marchaient les 

passants; le ‘fossé ressemblait ainsi à un 

miroir uni sur une distance indéfinie. À l'aide 

d'une brindille, les gamins traçaient des ins- 

criptions sur le miroir des fossés. Aujourd'hui 

[moment des enq. de J.H.], on ne s'occupe 

plus des *fossés déscrékés, éboulés, à la suite 

des intempéries. — La réponse de Ne 49 

étonne dans la liste, le sens ‘talus’ de ‘fossé 

étant caractéristique du hesbignon et du 

brabançon, oü le terme peut s'appliquer aussi 

à un talus de démarcation (ainsi, fosé W 1, 30; 

H 2, 21; L 7, 45; -é Ni 11; -& Ni 17). — Cf. 
A. VINCENT, Fossé = «talus» et inversement, 

BTD 25, 119 sv. 
H Situation confuse: à W 30, on a noté pour 

‘talus’ horé et havéy (H), le dernier fourni éga- 
lement pour ‘fossé’. — Cf. not. 49 FOSSÉ, n. 6-8. 

1? Méme réponse, parmi plusieurs autres, à 

TALUS DE DÉMARCATION. Cf. DL *sohi (Viel- 

salm), *sou- (Grand-Halleux, Bovigny); FEW 

17, 283b suoHa. Pour Ch. Gaspar, les formes 

anciennes invitent à reconnaitre le suffixe -ICIU 

plutót que -ILE. 
13 Précisions: W “8 et 10 havéy ‘talus her- 

beux, talus d'un chemin assez profond”, havlót 

‘talus d'un chemin peu profond’, fosé ‘talus 

soigné et plaqué de terre’; en outre, W 10 dvé 

lé rabat, dans les talus du chemin creux (q. 

676); L 45 havéy ‘talus de chemin encaissé 

assez abrupt", lè dé h., les deux talus (in huréy 

est plus rare). = Autres mentions à «talus de 

démarcation»: havéy W “39; havlót W “39, 42. 

— А W 30 et ‘42, on a répondu aussi havèy 

pour «fossé» (not. 49, E^). — Cette spécialisa- 

tion d'un terme signifiant d'abord 'chemin 

creux’ (cf. not. 43, A 2) parait propre à la Hes- 

baye liégeoise. 
14 Mentions supplémentaires à TALUS DE 

DÉMARCATION: salu Vi “32, ‘34, "39 (Chenois); 

501% Vi 27. — Dérivé '-euil' (-EOLU) de "seul: 

Hausr, Pays Gaumais 3, 103; FEW 12, 39b 

SÓLEA. 
15 Comparer Ni 61 tale, fossé, not. 49, D.— 

Quelques réponses 'talus' à not. 18 BERGE. 

16 Même réponse (et aussi H 8) à TALUS DE 

DÉMARCATION. Le sens ‘talus’ parait bien 

assuré: H 2 “li havéye, chemin creux, a deüs 

tidjes (q. 1526). Autres sens: colline à H 67 

(not. 8); cóte, à D 72, 73 (not. 46, B). — Ces 

deux sens dérivent du sens premier (‘chemin 

de terre’), plus largement attesté et noté pour 

H 50 (q. 1521 ger vil уду di tèr): v. HAUST, 

Érym., 250-2; É. LEGROS et J. HERBILLON, 
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RbPhH 33, 1954, 1027-1047, FEW 13/1, 263a 
TERREUS. 

17 Quelques mentions à TALUS DE DÉMARCA- 
TION, notamment krèt To 28, 48. — Comparer 
not. 18 BERGE, M, not. 46 CÔTE, O 1; not. 8 
MONTAGNE, COLLINE. — Expression: To 28 lèz 
amará i vô a krèt ‘ils vont faire l'amour’. — 
HAUST, Étym. 60; FEW 2, 1352b CRISTA. — Il est 
possible que parfois (v. A 28), le terme désigne 
la crête du talus plutôt que le talus lui-même; 
c'est le sens de *crèsse dans les parlers wallons: 
par exemple, Ma 4 “li crèsse dèl houréye. 

I8 Comparer TALUS DE DÉMARCATION 
(notamment brel A "201. BERGE, not. 18, N. — 
L'étymologie de HAusr, BDW 12, 69, n'a pas 
été reprise par FEW 15/1, 96, néerl. BERM. 

1? Autres sens: à My 2 rá"blé est donné pour 
‘fossé’ à la q. 989; — à la q. 1519 râblé D 120; 
B 22 (ó gra ~, «il n'y en a pas ісі»); Ne 20, 
pour ‘ravin’ (réponses négligées à cette notice 
parce que jugées approximatives (ce qui est dit 
à D 110). 

? Outre not. 46 CÓTE, D 2, comparer not. 8 
MONTAGNE, COLLINE. 

^ Plutôt *accotement' que ‘talus’ prob., sens 
clairement indiqué pour les réponses suivan- 
tes: *acot'mint del vóye L 35; — *bankéte: 
bäkèt Vi 16 (accotement); ban- Vi 22 (partie 
non empierrée entre la route et le fossé), “36 
(id., bord herbeux du chemin); cf. FEW 15/1, 
61a *BANK-; — "route (m.): rait Vi 16 (acco- 
tement herbeux, oü les pauvres gens font paitre 
leur bétail), 27 (toponymie: ó r.). Autre sens: 
roté B 20 (‘fâsse voye en cul-de-sac dans les 
champs); — rati Ne 11 (chemin assez large 
vers la campagne). Dérivés en '-oir' et en "-is' 
(Ne 11) de 'route(r)'; cf. BTD 16, 313; ajouter 
le premier à FEW 10, 570 RÜMPÉRE. 

? Mo 64 èl rôkèt ‘talus inculte en bordure 
d'une riviére (on y plante souvent des peu- 
pliers}, q. 1521. — Diminutif en ‘-ette' de 
*ROCCA (cf. FEW 10, 439b) plutôt que de ROK- 
(10, 448b). 

49. FOSSÉ 

Q.G. 989 «la voiture s'est renversée dans le fossé». 

Notice peu intéressante, les réponses étant 
généralement, en raison du contexte de la 
question 989, paralléles à celles de RIGOLE 
(not. 50) ou de RUISSEAU (not. 12). On se 
reportera à ces notices, particuliérement pour 
les types E-K. On cherche surtout ici, en 
regroupant les informations concernant "fossé", 
à compléter le tableau phonétique du type et à 
indiquer certaines de ses spécialisations 
sémantiques: ‘talus’ (dans Ni et W), ‘étang, 
таге’ au nord-est (L-est, Ve-nord), ‘boue’ 
(Ve-sud; My, B-nord). 

© BRUN., Eng. 724. 

A. *gráve': graf My 1 (mJ), 3 (f), 4 (mi, 
mais f., q. 1525), 6 (f. 

B. *ráv'l& (m.): ràvié My 1 (terme ordi- 
naire). 

C. *fossé, -è, -ê3...: fòsé, -é To 1, 24-39, 
^71 (-&), 99; A 55; Mo 9, 20, 23, 37, 64, 79; S 
1-13, 29; Ch 4, 28, 33, 36, ‘54; Th 14, 43, 
53-62; Ni 1, 11, 725, 28, 33, 39, 45, 72-90, 
98, 107; Na 1, “20, 22-112; Ph 6, 32, 54, 84; 

Ar; D 30, 34, 64, 110, 120-136; W 10, “39, 
59; H 21, 739, “42, 46, 69; L 2, 14, 29, ‘32, 
39, 94, 106, 113, 116; Ve 24, 31-34, 39, 40, 
42; My 3; Ma 2-29, 40, 42, 53; B 2, 3, 6, 9- 
23, 27; Ne 11, 20, 23,24, 31, 43, 44, 51, 57, 
65, 69; Vi 6, 8, 25, 37, 43, 46 | fó- No 1; To 2, 
13, 48 | fö- To 78 | fòse А 2; Mo 41, 42, 58: 
S 19; Ch 61; Th 5; Ni 36 | fóse Mo 1; S 31- 
37; Ch 16-27, 43, 63, “64, 72; Th ‘2, 24-29, 
46, 64-82; Na 116-135; Ph ‘11,15, 16, 33-53, 
61, 69, 86; D 7-25, 36-58, 68-96, 113; Ma 1, 
35, 43, 51; B 21 (Roumont), 24, 28; Ne 4, 14- 
16, 26, 32-39, 47, 49, 60 | fó- To 7, 94 | fòse 
Ph 79, 81 | -7B 4, 5,7 | -œ To 73 (fó-); A 752, 
60 | -ê То 43, 58; A 1, ‘18, 50 | «-œ» A 12 
(- q. 1360), 713, 20, 28, 37 | -é A 44; 
Мо 17, 44 | -ë (è) A 7 | -éy No 2 | fésé/éy 
No 3 | fòsèy Vi 18, 21, 27, /32, 35, 736, 38 | 
-ey Vi 13 | -e, Vi 2 | -ay W 63. 

D. *taleu*: tale Ni 61. 
E. *chavia? (m.): favya Ni 6, 17 (q. 618), 

19, 20; Na 19; W 72 (q. 618), 3. 
Е. *havêyef (f): havéy W 30, “42. 
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Е? 1. *horé, -ia...: hòrè W 13, “42 (q. 1560), 

“56: H 27, 28, 50; L 1, 4, 7, 35? 45, 50, 61, 

66, 101; Ve 26 | -è Ve 24 | -ë W 66; H 8, 49; 

L 75; My 2 | -Æ L 19 | -ya W 21, 32, 35, ‘36, 

45, 63; H 1, 2, 53 | -yà H 37 || 2. *horá: hora 
Ve 37-39, 40 (Stavelot-ville) || 3. *horé: hóré 

L 114; Ve 1, 8, 35, ‘36 (?) || 4. *horote: hòròt 
H 27; Ve 6. 

G. *rigole: rigòl Ni 2, ‘5, 112; Ve 41, 44, 
47; My 2. 
H7 1. *royon: róyó Ni 38, 93, ‘97: Na 6,22 

|| 2. *royà, -6: roya Vi 47 | -ó Ma 36. 
1? *richot: rišó A 2 (-ó à la q. 1541 

«rigole»). 
J? *riyó: riyó,, To 6. 
К» *bî: bi Ma 2.10 

! À la q. 1541 «rigole de chemin», graf My 
2 et 3. — BASTIN, Faym. *gráve, f., ‘fossé aux 

deux côtés d'un chemin’: *r&lèver one ~ 'net- 
toyer un fossé” (BSW 50/2, 529); FEW 16, 

50b, all. GRABEN. 
? À la q. 1519 «ravin», My 1 il è tumé д 

rávlég. Cf. VILL. «ravlin ravin»; Scius *râv'lin 

ou *rablin ‘ravin’: FEW 10, 413b RIPA. 
3 Des nombreuses mentions du type aux 

q. 1541 «rigole» (v. not. 50; M) et 618 «ruis- 

seau» (v. not. 12, G), nous signalons ici celles 

qui manquent à la q. 989 (les réponses entre 

parenthèses viennent de la q. 618): fòsé 

(To 43; Ni 17); H 27; (L 101); fó- (No 75); 
fòsè Ma 36, 46; B 30, 33; Ne 63, 76; -òy To 6. 

— En outre, quelques variantes: -0- To 28; -ò- 

(To 13: 48, 73); -é (A 44; S 19), 31; Ne 32; 

Vi 13; -e To 39, 48; (Mo 64); Th 43; Ma 1; -œ 

(Th 25); -é (A 50, 752); -é (To 73). — Bien 

qu'il y ait été noté aussi en des pts oü il a été 

fourni pour ‘fossé’ ou ‘rigole’, 'fossé' s'est 

spécialisé dans certains parlers brabançons et 

hesbignons au sens 'talus' (v. not. 48, E). Pour 

la répartition des termes à L 35, v. ci-dessous, 

n. 8.— À la q. 1329 «mare, étang» (v. not. 19, 

N 2), 'fossé' apparait en quelques pts où il 

manque à la q. 989: fosé, -é L 19, 29, 43, 66; 
Ve 6, 8, 26. — Variante fò- (et non fó-) à No 1 

et To 7. — Voir enfin not. 22 BOUE, H. 

^ Évolution inverse de celle signalée n. 3 

( fossé" > “talus'). À Ni 61, le talus s'appelle 

éréy (v. not. 48, B 1). 
5 Cf. not. 50 RIGOLE, K et not. 12 RUISSEAU, 

H. 
Š La mention d'Odeur (W 30) est reprise par 

DFL, s.v. fossé. Mais comme la méme réponse 

a été donnée à la not. 48 TALUS, H, on se 

demande si le témoin n'a pas mal interprété fr. 

fossé. Pour *havéye, v. not. 43 CHEMIN CREUX, 

A 2. 
7 Pour F-I, cf. not. 50 RIGOLE, А, D 2, H 2, 

J 4; aux pts en italique, méme type pour les 

deux notions; variantes -ë H 50; Ve 26. 

8 À L 35 hóré ‘fossé’; fòsé ‘talus’; talu 
*accotement'. 

9 Pour J-K, cf. not. 12 RUISSEAU, A^, С (où 

manque bï Ma 2) et not. 50 RIGOLE, Z. 

19 Autres réponses (approximatives): 1? "fond": 
fô L 750; 'fon-c-eau*: fósé L 87; — 2? 'remblai*: 

rà"blë My 2 (où la q. a aussi recueilli hórë); — 

3? "trou": тб Ne 63; — 4? "orbiére": ŭrbi L 43 (?); 

raibir L 85. 

50. RIGOLE 

Q.G. 1541 «rigole (de chemin)». 

En général, les réponses concernent la rigole 

peu profonde bordant un chemin ou un trottoir. 

Mais quelques-unes s'appliquent spécialement 

ou aussi soit à un drain de cave ou de mare, 

soit à un fossé profond (v. précisions dans 

tableau et dans les notes, et comparer not. 49 

FOSSÉ), soit encore à la rigole pour l'évacua- 

tion du purin dans l'étable (v. ALW 9, 74a), à 

une raie d'irrigation (v. ALW 9, not. 136), au 

sillon séparant deux champs (v. vol. ultérieur), 

au fossé séparant les coupes de bois (v. ici not. 

186)... Plusieurs types apparaissent également 

aux not. 12 RUISSEAU et 9 RAVIN. 
Le relevé systématique de toutes les men- 

tions de chaque type à chaque point permettrait 

parfois d’établir que l’on a affaire tantôt à des 

termes généraux, susceptibles d’applications 

multiples, tantôt à des termes particuliers, 

entretenant entre eux des rapports divers. On 

ne peut ici qu'ébaucher ce travail. 
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© BRUN., Eng. 1375; REMACLE, BTD 45, 
1971, 135-152. 

A.! 1. оге? (f.): hòr L 7, 106; Ve 32 (rigole 
couverte ou drain pour assécher les caves), 35 
(drain à ciel ouvert, q. 989); Ma 12 | xòr 
Ma 20 || 2. *horé, -іа... ('-eau')? hóré H 27: 
W 1, 10, 739, "42; L 7, 14, 45, 116 | -Æ W 66; 
H 8, 50; B 9 | -ë L 87 | -ya W 35, 63: H ‘39 
(q. 1531) | -yà H 37 | šórë B 16 (rare) || 3. 
*horé ("-é'):3 hòré Ve 26, 35 || 4. “hora, A 
*ch- ("-ага?):? hòrá Ve 38, 44 | -à Ma 3 | -ò 
H 67 | $òrá Ve 47; B 23 || 5. *horote, *hou-, 
*hyo-, *cho-, *ha-... ("-otte'):* hòròt W 1, 10, 
13, 21, 30, 35, "39, 63 (pour conduire l'eau 
dans le hòrya); H 2, 21, 27, 28, 37, 46, 49, 53, 
67; L 4 (en terre, assez profonde), 14, 19, 29, 
732, 43, 61, 66 (ou ko-), 85; Ve 1-8, 32 (petite 
rigole en travers d'un chemin pour conduire 
les eaux sur le cóté), 34, 44; My 2 (ou ka-); 
Ma 9; B 9 | hu- Ve 24 | yò- Ma 20, 29 (ou šo-) 
| 50- Ma 29 (ou xò-) | ha- L 113; Ve 35, 37-40, 
42; Ma 4 | ya- B 2-73 (petite rigole artificielle, 
q. 1542). 

B.'1. *courant? kará; To 7 || 2. *courot 
(m.): kurò Na 1, 112 (rigole de rue, d'étable) || 
3. *corote, *cou-, *ca- (f): kórót D 30; H 1, 
39; L 1, 7, 35, 39, 66 (ou hò-), 94; Ma 24, 40 
(rare), 42, 43 | ku- Ni 17 (peu profonde); 
Na 19, 720, 30, 49, 69, 99, 101, 107 (L.V.), 
129; D 15, 40, 58, 81; H 38; B 22; Ne 9, 26 
(petit filet d'eau pour évacuer l'eau qui crou- 
pit) | ka- My 1 (égout ou rigole de maison), 2 
(ou hò-), 3 (canal asséchant une cave), 6 || 37. 
*courate: kurat Ne 14 || 4. *coürlote: kdirlót 
Ma 46. 

C? 1. *coulant, *a-: kula Mo 20, 23; S 37 | 
a- Mo 58 (fil d'eau) || 17. “plat co(u)lant: pla 
kola Ma 39 | -ku- A 37; Mo 79; Ma 35, 46 || 2. 
*couléte (f.): kadèt Mo 9 || 3. *colire (f.): kòlīr 
W 30; L 1 (CI. Déom) || 4. *coline, *goléne 
(f.): kolén Н “28 (~ dèl уду, faite par l’homme) 
| gòlèn L 4 (rigole pavée, du côté des maisons) 
|| 5. *coliot (m.): kô/yo S 29 (le long des murs). 

= D. 1. *rigot!? (m.): rigó Na 22, 23, 79, 84, 
127; D 25, 38 | -ó Th “69 (d'après tém. de 
Th 73), 72 (Gid) || 2. trigolet... (f) rigòl 
To 39, 43, 58, 94; A 1, 718, 28, 44-60; Mo |, 
17, 23, 64; S 6, 29, 36, 37; Ch 16, 27, 43, 63, 
‘64; Th 72, 5, 25, 29, 46-54, 64, 73, 77; № 28, 

36, 72, 90, 112; Na 44, 107-112, 129, 135; 
Ph sauf 16; Ar; D 7, 38, 46, 68, 73, 84-113, 
132; W 21, 30, 39; H 68, 69; L 2, 7, 14, 101, 
114, 116; Ve 32, 34, 37, 39-44; My 1, 2, 4; 
Ma 2, 19, 39, 40; B 2, 73, 4-11, 15, 16, 27, 28; 
Ne 11 (d'étable), 15, 20, 723, 24, 26, 33, 39, 
44, 47-51, 69; Vi 2, 6, 16-35, ‘36, 37, 43, 47 | 
-ol To 24, 78; Mo 20; S 10 | -ól To 13; Th 14 | 
rigòl Ni 20 (Ard.); Na 59; Ph 16; W 3 | ré- 
Ni 6, 19, 20 | ré- Ni 11, 26.? 

E. *berne... (f.):? bérn Ne 51,65 | -e- D 136 
| -2- Ne 57 (rélvé lé ~ ‘relever les bernes"). 

F. *таүб:!* ravó Ne 32, 60 ("> du chemin’). 
С. *cheûîre, ^chówiére?...: Aën A 7 | 

šówyër Vi 8 | -vyèr Vi 27 (sens?). 
H26 1. 'ruisseau*: raisa Ni “25 (ruisseau le 

long de la route) | rusó To ‘71 | -ő No 1 (peti 
~ du kmé), 2-3 (~ du kmë°) | гід A 2 (mais -0, 
q. 989 «fossé»), "20, 37; Mo 37-44; Ch 4; 
Th 14 (areh), 62 | -u A 12 | -£, To 73 (~ du 
kmë) | -,ó To 1 || 2. *richot: rigò S 1; Ch 26, 
28, 33, 61; Ni 1; Na 109, 127 (q. 1560 'il ya 
deux ~ des deux côtés de la route"); D 7 (id.). 

I. *bi:" bi Ve 47; My 3; Ma 46; B 4. 
JIS 1. *royé: róyé Ne 51 || 2. *royá, -ô: royá 

Ma 2 | -ő Ma 36; Ne 16 || 3. *royat: róya 
Vi ^36 || 4. *royon: rôy6 Ni 2 ( del pavèy), ‘5 
Gd), 11 (q. 618 èl ~ ‘les deux fossés d'un che- 
тіп’), 21, 36-39, 45 (dans les champs), 61, 
80, 90-112; Na 6, 23. 

K. *chavia'? (т.): šavya Ni 17 (fossé de 
route), 19 (profond), 20 (proprement ‘ruis- 
seau”), 26 (dans prairies), 85 (seule rép. pour 
'rigole'); Na 6, 20 (~ dèl уду); W 59 (seule 
rép.). 

L. *gráve:? graf My 2,3. 
M. 'fossé' passim. Cf. not. 49, n. 3?! 
= N.” *cassis, -16°:29 kasi L 116; Ma 24, 53; 

B 2, 73 | -is Vi 16 | kā- Ne 49 (du ётё), 63; 
Vi 18, 22, 27, 35, 37, 38. 

OZ? "(fond de) noue?:24 nèw Na 107 | nüw 
Na 135 | -й„ Na 116 (rigole tenant lieu de 
«fossé» le long d'une maison ou de l'entrée) || 
fô d nó Ne 11, “23 (glosé 'cassis^), 31. 

P 2? *radier, -ië:25 radyé Ne 14 (néol.), 24, 
26 (filet d'eau) | -yè S 36; Th 2. 

Q.? *canivó: kanivó D 94. 
R? 'fil(et) d'eau*: fil d yó To 99; Mo 20; 

Th 64 | -- d És To 94 || file d éw Ch 72 | file d 
ó Ph 1626 
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! FEW 17, 55 et 633a SCHOREN. Mais les 

formes en "-otte' (A 5) posent un problème: 

elles peuvent étre dérivées de *hore directe- 

ment ou par contamination avec 'courotte' 

(B 3), ou encore étre altérées de ce dernier 

type, attesté plus anciennement: v. REMACLE, 

BTD 45, 135-152. — Verbe: Ve 32 Ла charrette’ 

a horé lèz órbér ‘a approfondi les ornières’. 

? Autres mentions (parfois avec variantes 

phonétiques): hór 'à purin' Ma 24 (ALW 9, 

74а); ‘drain’ et ‘raie d'irrigation (ALW 9, 

299b et 295a); ... 

3 Cf. not. 49 FossÉ, F 1; not. 12 RUISSEAU, 
1 1 (notamment hóré L 39); not. 9 RAVIN, F 1. 

À W 35 et 63, le thoria doit être plutôt le fossé 

dans lequel on conduit l'eau par une *horote. 

^ Cf. not. 49 rossÉ, F 3; ALW 9, 299b 

(drain? Ve 35), 295a (° raie d'irrigation’ L 114; 

Ve 35). — À la not. FOSSÉ, on a noté hôrè 

("-eau') à Ve 26. 
* Cf. not. 49 FossÉ, F 2; not. 9 RAVIN, F 2; 

ALW 9, 299b (yora ‘drain My 3, 6). — À 

Ma 29, xòrá ‘fossé fait par l'homme pour irri- 

guer, limiter' (q. 1519). — REMACLE, BTD 45, 

145, mentionne, en outre, "bord ‘rigole’ à 

Ve 37,38 et Ma 9. 
6 V. n. 1. — Cf. not. 49 FOSSÉ, F 4; not. 12 

RUISSEAU, 1 2; ALW 9, 299b (‘drain’), 295 

(‘raie d'irrigation’). Pour des mentions com- 

plémentaires, et l'explication du -a- de *harote 

(et *ca-), cf. REMACLE, op. cit., 147-8. 

? Dérivés de CURRÉRE figurant ou à ajouter 
FEW 2, 1572a. — Cf. ALW 9, 299b (‘drain’), 

295b (‘raie d'irrigation’), 74a (*corote pour 

évacuer le pissat W 3). Compléments: BTD 

45, 143; PIRS. *courote (ou -o, m.), CARL? 

(*courote ‘rigole’ Ch 33, 61). 

8 Confirmé par MAEs: *courant, m., ‘rigole 

le long du trottoir; filet d'eau qui court dans 

cette rigole'. Ajouter FEW 2, 1571b CURRÉRE. 

9 Dérivés de 'couler' (FEW 2, 883 COLARE), 

bien que souvent des interactions soient possi- 

bles entre B et C. — Pour 'coul-ette' (С 2), cf. 

*couléte DEPR.-NoP. (‘chéneau, rigole’), COPP. 

(“id”), CARL? (*rigole” Ch ^17, /18)..., et com- 

parer *go(u)léte ‘ravin’ (not. 9, D). — Pour 

"'coul-iére' (C 3), cf. ALW 9, 74a (kólir ‘pissat” 

Ve 6, 8), 295b (kalir d'irrigation L 61); ajouter 

Ve 40 *coulfre ‘rigole, ornière’ (BSW 44, 501). 

— Pour 'coul-ine' (C 4), cf. CARL? *couline, 

BALLE id. ‘rigole dans une étable pour évacuer 

le purin’; comparer *couline ‘ravin’ Na 107 

(not. 9, E)... — Pour 'coul-iot' (C 5), cf. DEPR.- 

Nor. *coliyot ‘2. ruisselet” , Copp. *coulió (arch.) 

‘rigole’... — V. encore *coulote, gou- (CARL 2). 

10 Cf. not. 12 RUISSEAU, J 1; ALW 9, 295b 
(‘raie d'irrigation’)... FEW 16, 686b, mnéerl. 

REGEL (changement de suffixe). 

! Cf. not. 12 RUISSEAU, J 2; not. 49 FOSSÉ, 
С; ALW 9, 74a (‘rigole d'étable'), 299b, 300b 

(‘drain’), 295b (‘raie d'irrigation’)... А la 

q. 1541, on précise que la *rigole est pavée à 

W 10, 30, 39; Ne 11 (rigole d'étable), que 

c'est le filet d'eau à Ph 86; assez souvent on 

précise par un complément 'du chemin', 'de la 

voie’, ‘du route’ (dò rait) В 6. 

12 Ajouter Vi 19 *riglor, m., ‘rigole’ (LIÉG., 
BSW 37, 366), ‘34 id. ‘mince filet d'eau qui 

coule dans une rigole' (Gloss. S'-Léger). 

!5 Ajouter FEW 15/1, 96a, néerl. 

Comparer not. 38, G. 
4 En ces deux pts, le terme s'applique 

peut-être plutôt aux ravinements naturels 

produits par de fortes pluies; sens spécifié à 

Ne 20: lé ravô 'ravinements creusés par la 

pluie’; à D 110 et Vi 25: lè ravo 3 'eaux de ruis- 

sellement'; à Ne 60, où le type a aussi été noté 

pour ‘rigole’, on dit que quand il pleut, /è ravó 

гаа 'ruissellent. Compléments ALW 3, 

р: 105, п. 18. — FEW 14, 143b VALLIS. 

15 Dérivés en '-iére' de 'essever'; 
FEW 3, 259a *EXAQUARE. 

16 Le sens ‘rigole’ coexiste ou non, selon 

les endroits, avec le sens ‘ruisseau naturel; 

cf. not. 12 RUISSEAU (notamment pour le pro- 

blème de classement des formes en -ó, -0). 
Cf. aussi ALW 9, 296a et 300a. — Noter que 

pour Ni 1, Cop». (*richot, *ru-) glose unique- 

ment ‘ruisselet’. — Ajouter encore: S 1 rí ou 

riyó (rare). 

17 Cf. not. 12 RUISSEAU, C (noté à My 3 
dans ce sens, non aux autres pts), not. 49 

FOSSÉ, K; ALW 9, 295b (‘raie d'irrigation”), 

300a (‘drain’)... 

18 Cf. not. 12 RUISSEAU, E; not. 49 FOSSÉ, Н; 
ALW 9, 296a, 300a... — V. encore COPP. 

BERM. 

ajouter 

*royon ‘1° rigole; 2° sillon’; BAL 56 *royon 

‘fossé, rigole (par ex. entre deux champs)... А 

Na 6, on précise qu'un *royon est un petit 
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*chavia (K) ‘canal d'écoulement le long du 
chemin ou dans les champs". 

? Diminutif en '-eau', mal classé FEW 2, 
551a CAVARE, à porter 3, 271-2 EXCAVARE. 
LÉON. 574 donne *chavia comme synonyme 
de *chavéye ‘chemin creux’ (v. not. 43); PIRS. 
le glose 'ravine, torrent”. À Ni “67 (oü chemin 
creux se dit *chavéye), *chavia se dit d'une 
rigole, d'un fossé (id. Ni 98, HENRARD, 
Bédéte, v. 592). À Archennes [Ni 7], un 
"chavia est un sentier creux qui se trans- 
forme en torrent par temps de fortes pluies 
(J. GERMAIN, Top. Archennes [Ni 7], Wavrien- 
sia 28, 1979, 74, oü on trouvera plusieurs 
mentions toponymiques dans divers sens...). 
Cf. not. 12 RUISSEAU, H; not. 49 FOSSÉ, E; 
not. 9 RAVIN, A” 2; ALW 9, 295b (‘raie d'irri- 
gation’), 299b (‘drain’)... 

20 Cf. not. 49 FossÉ, A; ALW 9, 300a 
(‘drain’)... 

?! V. aussi ALW 9, 295b, 299b-300a, 300b... 
Ici, le substantif est quelquefois précisé par 
un déterminant: vóy Ma 53; B 24; vóy Ph 86; 
rut Ma 2, 4, 19; B 22; Ne 63; Vi 13; (тё 
Na 130; omë D 123; kmé To 28, 39 (ké-); -& 
To 48; -2", A 12. 

? Les termes N-R s'appliquent en général à 
une rigole pavée (précision notée aux pts en 
italique); réalité moderne que peuvent désigner 
également certains types classés plus haut 
(v. par ex. n. 11). 

?5 Terme récent, emprunté au français. FEW 
2, 14306 QUASSARE. 

^ Ajouter le sens ‘rigole pavée’ et l'expres- 
sion 'fond de noue' FEW 7, 53 *NAUDA. — À 
Na 6, nüw ‘légère dépression assez large et 
peu profonde”. — Le type "noue? est bien attesté 
dans la toponymie wallonne dans le sens 
ancien ‘terre humide”. 

25 À Longlier Ne 47, un *radié (ou *canivó 
ou *filèt d’ô) est un large caniveau concave, en 
pierres, en pavés ou en béton, servant, dans 
certaines fermes, à évacuer les eaux de la cour 
(PIERRET, Hab. 480); dans le Centre, *radié 
‘conduite d'eau à ciel ouvert, rigole’ (DEPR.- 
NoP.) — FEW 16, 668a, anord. RAS. 

2 Autres réponses (cf. ORNIÈRE, vol. ulté- 
rieur): warbër Ni 45; rólbir Ve 31; tréyéy 
S 19; «train» To 27; — (cf. not. 19 MARE, M): 
"une! lak To 2. 

51. CARREFOUR, CROISEMENT de deux routes 

Q.G. 1153 «une croix; — un carrefour; — au croisement des deux routes». 

On simplifie le tableau en ne reproduisant 
pas le déterminant éventuel! et en regroupant 
les réponses avec ou sans préposition, sans 
tenir compte des assimilations (par ex., -č > -ÿ 
A 8, 0u -t > -d A 12, 13). S'il est vraisemblable 
que ces termes s'emploient ordinairement 
comme compléments circonstanciels, il serait 
intéressant, surtout pour les formations du type 
B, de savoir op ils peuvent s'employer seuls; 
les quelques indications dont on dispose sont 
résumées dans les notes. 

Mis à part 'carrefour' (C), noté sporadique- 
ment dans toutes les régions et aujourd'hui 
sans doute possible partout, et 'quatre bras 
(voies, chemins...)' (B), la plupart des répon- 
ses sont des dérivés de 'croix' ou de ‘croiser’, 
avec une grande diversité de suffixes. 

* DFL carrefour et bifurcation. 

A? 1. 'croix*: kræ W 63 (al Ai 
2. 'crois-eau*: kréhè L 43 (ô ~ d rut) | krwè- 

гуа Ni 28 | -ža Ni 72 (ê ~), 90 | kwèža Ni 1,4 
38, 39, 93 | krwa- S 29 (6 —, dans un bois) | 
krdi- S 31. 

3. 'crois-ette':? krüzét A 2. 
4. 'crois-ure': kwáZür To 99 | kró- To 2, 6 | 

kwazür Mo 17 | krū- S 10. 
5. 'crois-el-ure'? kréhlér W 35, 736 | -ér 

H ‘42 | krwezlür Na 109 | kwez- Ph 81 | krwès- 
Ar 2. 

6. "crois-ement':t kræhmë L 35 (à A 
Ve 26, 35, 40 (Challes); B 12 | kræk(h)- [sic] 
L 2 | kréymé B 9 | krés- H 38 (arch.; å ~ del 
убу) | krwèïmé Ni 17 (ou kwe-), 26, 36, 45, 
90; Na 116; Ph 54, 61; D 72, 73, 110; Ne 20 
(ou -z-) | krwez- Ni 19 | krwáz- To 48 | 
krwaïmè To ^71 | krow- A ^18 | kró mé 
To 24 | krwólazme? To 94 | kro£mé To 13 | 



142 ATLAS LINGUISTIQU E DE LA WALLONIE 

króf- No 1, 2; To 27, 37 («kroj'mint»; kró 
*eroix") | -ё° No 3; To 6, 7 (-6-), 28 (-0-) | 
kroïm& To 73 | krūžmē Ni 33 || krdzmé 

D 30 | krwezmé? Th 24, 43-64; Na 1, 44, 49, 

59, 69, 79, 99, 101, 130; Ph 6, 15, 37, 42, 69, 

86; D 40, 84, 96, 101; H 38 (ou krés- arch.); 
Ma 1; Ne 20 (ou -Z-) | krwès- Ch 61; Ni 20 
(al A. Na /20, 30; Ar 1; W 13, 63, 66 | 

krwéz- Ch 63, 764 | -é- Th 73 | krwèzmé 

Ph 84 | -mā W 59 [1] | krézmé Na 84 | kwèz- 

Th 29 (-é/a): Ni 11, 17 (ou krwe-), 61 | 
krwazmé D 120, 123, 132; Ne 26, 44, 57 | -é 
To 58 | -é A 55 | -à Ne 65 (ou -a), 69; Vi 18 | 
A. Ne 63; Vi 25 | krwázmé Mo 37; Ne 32 | 
krwàz- Mo 1 (ou kw-), 23 (id), 41 | krjàz- 
To 78 | krwázmé? Mo 64 | kwazmé Ne 16 (ou 
kwé-) | -à- Mo 1 (ou krwà-), 23 (id.) | -à- 
Mo9; S 13, 31, 37; Th 25 | krwózmé A “20 | 

kwàzmé Th 14 | krdiz- А 12. 
7. 'crois-ell-ement': Келте Ve 31. 
8. 'crois-el-age*: kræhlèč H 21, 39,68; Ve 1, 

24, 26, 37, 38, 39: My 4; Ma 29 | -aë My 2 | 
krüylec B 4 | krwezlac Na 109; D 72, 73 | -z- 
Na 1. 

9, 'crois-ant': kwèzá Ni 38. 

10. 'crois-el-ant': k&r&hlà Ve 41 (6 ~ d rait); 
Ma 12. 

11. 'crois-el-on*: kréyló Ma 20. 
12. 'crois-ade*;? kræhàt Ma 39, 42 (al ~ dé 

rait) | krwezat Na “20, 30; D 113; Vi 16 | -àt 
Th 62, 72 | krwazät A 1; D 136; B 21, 33; 

Ne 11, 24, 39, 43, 47-60, 76; Vi 6, 8, 13, 22, 

27, "36, 37-43 | -òt A 55 | krazád Ne 31, 33 | 

kwazät A 60; Mo 9 | kwa- Mo 58 | kwazát 
Ch 16 | kwêzat A 50, ‘52 (-0-) | krů- A 7. 

13. 'crois-el-ade': kréhlât H “28; L 85, 87; 
Ve 38, 39, 42, 44 (дп ~ du убу; ol ~ dé dé 
rait); Ma 29; В 11 | -åt D 34, 64; H 1, 46-53; 

L 35, 106, 113, 116; Ma 2, 4, 9, 19, 24; B 12 | 
-ôt H 67; L 1, 114 | &réylàt B 2, 73, 6 | krüy- 
B 4, 5, 7 | kré£- D 38, 46; Ma 35, 36, 40, 43, 
46, ‘48, 51, 53; В 15, 16, 21 (Roumont), 22, 

23, 24, 27, 28, 30; Ne 9 | kræš- Ve 47 | kréëlàt 
D 30 | krwezlàt Ni 80; Na 22, 23, 99, 101, 112, 
127, 129, 135; Ph 15, 16, 33, 42, 45; D 7, 15, 

25, 36, 58, 68 (ó ~ ‘aux’), 81, 94; Ne 4 | 

k(r)wez- Ph 79 | krwaž- Ne “23 | kwaz- Ne 14 | 
-àt Ne 15 | krwezlát Na 6 | -àt W 59. 

14. 'crois-ée': kwèžéy Ni 112 | krwezé Th 82 

| krwazäy Vi "21. 

15. ‘crois-el-ée': kréhlèy W 10? 21 (ou А” 
3), 39; L 14, 87, 114 | -ay W 1 | -ày W 13 | -ëy 
L 39 | -éy H 8 | kráëlé Ne 26 | krwezlëy Ni 20 
(Ата) | k(r)wezldy Ni 20 (Ard) | krwezléy 
Ph 53 | kwezléy Ni 2, /5 | -áy Ni 20 (Ard.; ou 
krwèž-) | -éy Ni 6 | -éy Ni 107. 

А“. 1. "chemin croisé": kmé? krózf To 7.10 
2. ‘une (à la) croisée voie": kr&héy уду L 43 

(al ~) | -&y -- L 19 ("ипе"). 
3. 'une (des) à la (aux) croiselée(s) 

voie(s)':! kréhilèy "voie" W 21, 30, 35, ‘36, 

66; L 1, 7, 29, 732, 39, 45 (1.d.), 66, 85, 94, 

101; Ma 4,9 | -2у L 39 (ou A 15) | -é Ve 32, 34, 
40; My 3, 6 | kréyley H 2 | kréslèy L 61 | 

-é My 1 | krwezlày W 3 | -& Ni 20 | -éy Ni 26 
| krwèzléy Ni 85.12 

В. 1. "un (au) quatre bras':? kat brè Na 19, 

^20, 30, 107 | -- bra S 19; Ch 27; Ni 38; Na 44, 

135; Ph 16; H 69; Ma 19, 24; B 7. 

2. 'aux quatre voies (chemins, pavés, rou- 

ќеѕ)'...:1* "quatre voies Ni 19, 20 (Ard.), 85; 

Na 23, 79, 107; D 94; H 2, 21, 27, 37; L 19, 

87; Ve 8, 24 | 'quatre chemins' To 27, 39, 48, 
78; A 28, 37, 44 (1.4), 60; Mo 17, 20, 37, 42; 

S 1, 6, 19, 29, 36; Ch 4, 16, 27-61; Th 72, 5, 

14, 24; Ni 1; Na 69, 107; D 38; Ve 32; Vi 13, 

46, 47 || ‘quatre pavés': pàvé To 78 | рауф 
To 5815 | "quatre routes": kwat rut Ve 26 || "six 
voies": sï уду H 27; L 87 || "trois voies (che- 
mins)': tré уду L 87 | twè -- Ni 107 | ма ётё 
Ch 16 || "deux voies’: dë уду Ni 98. 

C. *carefoür, -al-, -our: karfür No 3; To 39, 

48 (d); A 12; Mo 1, 23; S 10, 13; Th 25-54, 

64, 73, 82; Ph 6, 33, 37 (-à-), 54, 69, 81, 84 

(-d-), 86; D 40, 68, 81, 123; Ne 49, 63, 69; 

Vi 2, 43 | kal- Vi 1315 | karfur D 110; Ne 20; 
Vi 6, 25. 

D." 1. *fourké: al furkæ To ^71 (ou bifur- 

k&syô). 
2. *fourkeyon (m.): furkèyô Mo 41. 

E. *rinconte:!š rekót Mo 1, 23. 
F. *biviér:? bivyèr L 66 (0 ~). 

G. ‘un' *racwin "de гошеѕ':20 rakwé d rut 

B 33; Ne 76?! 

! Ce déterminant est en général 'des (deux) 

chemins (voies)'; "de la route' Ni 1 (dèl rar). 

Il se peut qu'il ait été parfois provoqué par la 

question, parfois omis par négligence. 
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2 FEW 2, 1380a CRÜx. 
` En toponymie: В 28 “al creü d’ Bièr- 

tcheü, vès-oûz Г passadje dé han ‘à la croix 
de Bercheux, vous avez le passage du han, 
qui sépare Bercheux de Vaux-les-Rosières’. 

4 Sans complément déterminatif chez Cop». 
qui signale aussi un 1.4. 

` Signalés dans divers 1.4. par CARL 2 (*cro- 
Jète, *crwé- ou *crwèj'lâre). — En toponymie, 
i 16 la kré£et. 

° En wallon, les formes en krwéz- sont néo- 
logiques; elles sont plus répandues encore que 
l'Enquéte ne le montre (v. DFL, s. v. bifurca- 
tion; D 25 *crwésemint HOST., etc.). Ajouter 
Vi 5 *erwas'mat (MASS. 

7 Noté aussi par HOSTIN pour D 25: *au 
crwesladje dés deüs vôves.— А Na 107, krwèz- 
lac ‘croisement, mais de races, par ex.'; comp. 
DL *creüh'lédje... 

* Ajouter DEPR-Nor. *al cwâsâde dou 
k'min; BALLE “al crwésáde dés tch'mins (Enq. 
*crwèj'lâde), Liéc., BSW 37,319 *à la croisáde 
dés routes, Vi 34 *croisade (Gloss. 5'- -Léger). 

° À W 10 al kréhlèy dè dé уду ou in 
kréhléy. Comparer A” 3. 

10 Avec antéposition de ladj. chez MAES: 
*cróji k'min ‘carrefour’. 

! Pour 'voie', v. not. 41 (убу partout sauf 
võy Ni 20; W 3). On répond souvent ‘une croi- 
selée v.'; ‘des ~ Ve 40; My 1; "А la ~ W 30, 
35, 736; H 2; L 45 (seulement dans un l.d., 
aujourd'hui disparu), 66; "à les —' Ve 32, 34. — 
Comparer A 15. 

d Réponses périphrastiques: Ve 1 dě убу 
ki s Кее; — wis kè lè убу sè kréhlè My 3,6 
(-- kÉ -- sd --). DFL signale encore *vóye qui 
brantchih, ou *qui fét Г fotche. 

9 run" S 19; Ch 27; Na 19,44; Ph 16; H 69; 
Ma 19, 24; 'au(x)' ailleurs, sauf a lè Ni 38. — 
Ajouter FEW 2, 1440 ou 1, 488. 

^ Non repris par FEW, qui cite frm. bivoie 
‘place où aboutissent deux chemins’ (14, 374a 
VÍA), mais non les expressions de B 2, non 
lexicalisées en général (contrairement à certai- 
nes figurant sous B 1), sauf Ch 33 ('un quatre 
chemins"). Pour 'chemin', 'voie', v. not. 41; 
'pavé', v. not. 42, B; forme de "апае": kat en 
général; mais kàt Ni 20 (Ard.); kwat H 2, 27, 
37; L 19, 87; Ve 8, 24, 26, 32. 

5 À Mo 44, top. a kat pavd d framriy, aux 
quatre pavés de Frameries. — Ajouter Na 107 ó 
kat bati (carrefour?). 

16 Ajouter Ni 1 *cal'four (COPP.). 
7 FEW 3, 891b FÜRCA; y ajouter le dérivé 

borain '-illon' (D 2). 
" Comparer liég. *rinconte, m., [t. emprunté] 

‘point de croisement de deux cages d'une mine’ 
(FEW 2, 1115a CONTRA). 

19 Noté *biviér dans DFL. Comprendre 'bi- 
viaire' et comparer à fr. bivoie (v. ci-dessus 
n. 14). 

20 Sens exact? Le sens ‘croisement’ manque 
à FEW 2, 1537 CÜNEUs. — On a noté encore ó 
kwé dé стё D 113; u rèwe, [sic] "de la rue, du 
chemin' A 12; — al bo (à la corne' “au 
coin’) Ni 20. П faut sans doute comprendre 
‘bout, tournant’, comme pour les réponses 
"tournant': ó rdrná H 69; ё turnág A 44; 
ё turnan Vi 18; à tdrná d mô x ‘au tournant 
de chez x' L 45. On signale à L 45 deux l.d. 
(à kwèrnè, al kwérnét) situés tous deux à des 
carrefours; mais cela ne paraît pas lié au sens 
du substantif (v. HERBILLON, Top. Hesb. liég., 
440). 

? Autres réponses, approximatives: To 99 
*in tartélót; dans son Gloss., J. REN. ajoute la 
var. *tartélét, et glose ce terme (arch.) ‘terrain 
vague au croisement de plusieurs chemins, 
placette" (étymol.?); — B 30 ton ratand-tout, 
mais le même t. est glosé à B 28 *maison plus 
ou moins douteuse oü la jeunesse va voir les 
filles’, à Ne 39 ‘lieu de rassemblement’; il a 
été donné pour ‘réduit’ à Vi ‘21 (ALW 4, 
137b). Ce terme est largement répandu au 
sens, souvent péjoratif, ‘lieu de rencontre, 
auberge (douteuse)': Abbé MASSAUX *ratind- 
tot, FRANCARD *ratand tout, Gloss. S'-Léger 
«rattentout, m., lieu de rencontre de toute 
sorte d'individus: aux quat tchemins, c'in 
vrai ~». En toponymie, Gembloux [Na 22] + 
ratint-tot, au croisement dèl tchôssîye romène 
et du «vieux chemin de Namur-Bruxelles» 
(D. CLossET, Top. de Gembloux), Villers-aux- 
Tours [H 52] *a ratintot (BSW 61, 353-4)... 
C'est la localisation fréquente de cet établis- 
sement à un carrefour qui explique le glisse- 
ment de sens. 
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52. TOURNANT 

Q.G. 1557 «au tournant de la route». 

` 

Quelques réponses 'tournée' (A; sens à 

ajouter FEW 13/2, 55b TORNARE) à l'extréme 

nord et est du liégeois; partout ailleurs, 'tour- 

nant' (A), généralement avec -4i- long, sauf à 

l'ouest, au sud-est (partie orientale de Vi se 

prolongeant dans Ne), et dans quelques îlots 

wallons. Comparer ALW 4, not. 32 la porte 

TOURNE. 

À. 1. *toürnant, Ant... -ou-': taürná Mo 37; 

Ch 4, 27, 33, 43-72; Th 24, 53, 64, 72; Ni 2, /5, 
11, 26-61, 80, 85, 93, ‘97, 107, 112; Na sauf 
49, 69, 99; Ph 6-45, 69, 81, 84; Ar 2; D sauf 
34, 110; W ‘39, 42; H 67, 68; L 1, 7, 29, 732, 
39, 43, 85, 113, 116; Ve 26, 31, 35-47; Ma 1, 
4-51; B 2-12, 16-23, 27-33; Ne 4-20, 723, 24, 
26, 43, 44, 51-60, 65, 69; Vi 2-13, 27, 37, 38 | 
A. Vi 16 | -а" L 4, 94; Ve 24, 34 | -à L 66; 
Ve 6, 32; My 1 | -á To 78; W 10, 13, 30, 59-66; 
H 2, 21, 28, 46, 50, 69; L 45, 87, 106 | -à" 
L 61 | -ô Ch 28; Ni 20 (Ard); D 34; W 1, 3, 21, 
35, 736; H 1, 27, 37, 38, 739, 49, 53; L 35; 
Ma 2, 3 | rarna Ni 17; Ph 86; D 110; H 8 | -ő 
Ni 19, 20 | rurn& No; To 13-43, 58, 99; A 1- 
55; Mo sauf 37; S; Ch 16, 26; Th 2, 5, 14, 25- 

46, 54, 62, 73, ‘77; Ni 1,! 6, 72, 90, 98 (?); 
Na 49, 69, 99; Ph 53-61, 79; Ar 1; L 101 O.R), 
114 (MP): Ma 53; B 15, 24; Ne 31-33, 47, 49, 
63, 76; Vi ‘36, 46, 47 | -an Vi 22 | -å To 6 | -á, 
To 7 || *tórnant: tórná My 3 || *toünant...: 
tdinà Ne 39 | än Vi 43 || *tónant: tóná Vi 18, 

25 || *tornant: rornä To 73 | -o- To 48 | -ó- 
To 94 (ou -c-). 

2. *cantournant.^...: kärurnä To 99 | -o- 
To 71. 

A”. "tournée: tdirnéy L 7-19 | -èy L 2 | -č 
My 2 | turné My 4 | tőr- My 6. 

A”. *tournóles?: turnől Vi 35 (ó ~ dô cmé). 

В. *coüde^: kad Ve 1 (ò ~ dèl lèvèy). 
C. «coin». ‘tchun: ¿@ To 2 || *ewàn: +0. 

To 1.7 

! FEW 13/2, 54b TORNARE. — Variantes: Ni 1 

*toürnant, d'après Сорр., Fr.-aclot. — V. aussi 

not 51, n. 20 
2 Noté «tournant» à To 27, 37, 39, 99; A 752, 

55. 
3 Forme préfixée, attestée aussi en borain 

pour le verbe (ALW 4, 89b, n. 1). 

* DL *toürnéye ou -ant. 
5 Réponse exacte? Ce type désigne norma- 

lement en gaumais l'extrémité d'un champ oü 

le cheval tourne quand on laboure; v. Gloss. 

St-Léger *tournaule, f., Mass. *tournóles, f. 

pl.; FEW 13/2, 60b TORNARE et vol. ultérieur. 

6 Néologisme. Wis. donne *toürnant. 
7 Ajouter «au croquet» (anciennement, dans 

1.4.) A 60 (type 'crochet'). — Autres réponses: 

Ve 8 ô kwër (type 'cor'; v. DL *cwé 2, Wis. 

*cwér, FEW 2, 1198b CORNU) ou ó Kóró (com- 

parer ALW 4, 183 b; L 19 ó kóró ‘au bout’. 

53. RABOTEUX, ROCAILLEUX 

Q.G. 2047 «le chemin est raboteux, rocailleux, plein d'aspérités, de rugosités». 

Réponses au masculin ou au féminin en 

fonction du substantif ou de la construction: 

"Te chemin (la voie) est ...", "1 fait `. 

Grande diversité, et aussi dispersion, des 

réponses orientées par les notions de trou, de 

bosse (et des éléments qui les produisent: pier- 

res, mottes...), de rugosité, de secousse. Plu- 

sieurs de ces adjectifs se retrouvent et se retrou- 

veront ailleurs: GoNDOLÉ (ALW 4, not. 57 le 

plancher GONDOLE), RABOUGRI (ici, not. 69)... 

En ADD. les substantifs suscités par la 

deuxième partie de la question. 

1. a. "bossu, chu: bósu Ne 60 | -šu To 58; 

A ‘18 || b. *bosselé...: bòslé Ne 57 | -@! To 73 | 
(fém.) -y Ni 20 || c. *(ca)bossieüse (f.): bósydis 

Ma 35 | ka- Ma 39 || d. *саБоѕѕёуе (f.): kabôsèy 
Ma 24, 42 | -èy L 1, 66 | -& W 66 | -éy Ma 46. 

2. tcabouyu:? kabuyu В 24 (à fosses et à 

bosses). 
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3. *(&)seraboteüs? éskrabót Th 25 | kra- 
D 113 | fém) krabòtés D 68, 72, 81-94; Ne 4. 

4. a. *groubieüse (f.): grubyés L 1,66, 113, 
114; Ve 24, 32-37, 39 || b. *groubioteüse (f.):4 
grubyôtés Ve 42; My 6. 

5. *groumie(üse (f.):? graumyês Ма 12. 
6. a. *traboteüs...:? rabóté А 12; Mo 1, 42; 

S 19; Ch 72; Th 54, 64; Ne 69 | «-tueu» Vi 36 
| (fém.) -tés Ph 45, 79; D 73 || b. *rabotu: 
rabótu Vi 22 | -é Vi 27. 

7. *buriteüs...:^ burité Na 130 | (fém) 
bérités Ni 107 | -ré- Na 112. 

8. *trabrougnu:? rabraifiu Vi 22 | -& Vi 27. 
9. *rogneüs:? гол Ph 6. 
10. *nok'lüe (f.):!° nòklü Ne 63 (où il y a de 

fortes bosses). 
11.!! a. *(h)okeüse, -ieüse (f): hokés Ne 76 

| òkyés В 33 || b. *horkéteüse, *hour- (f: 
hórkétés B 7 | hur- B 7 (à Rogery) || c. 
*(h)okurneüse (f.): (h)óÓkurnds Ne 11. 

12. *areüs:'? aré To 99 (i fé ~ quand le 
chemin est durci par la gelée); A 60 (plein 
d'orniéres; q. 1182 kmë ~ ‘boueux, de pas- 
sage difficile"). 

13.3 a. *roukeüse, -ieüse (f), *rukieus 
(m.): rukyæy Mo 44 | (fém.) геу W 59 (se 
dit plutôt d'un champ que d'une route) | -kyés 
D 64 || b. *ruk'leüse (f.): ruklés Ar 1. 

14.^ a. *rokeüs, -ieüs: ròké Ni 33 | -y@ 
Ch 4 | (fém.) -yés B 22 || b. *rocayeás...: 
rókayé Mo 1; S 10; Ch 43; Th 72; Ni 36; 
Na 109; Ph 37; D 132; Ne 47 (?) | -aly Ne 60 
| (fém.) rôkayés Ni 45; Ne 63. 

15.15 *pireüs: pirë Na 109 | (fém.) -és L 1, 
19, 29, 66; Ve 6, 8; My 1; Ne 24 || 
*pir'heüs(e), -hy-, -(icheüs: (fém.) pirhás 
H 67; L 114, 116; Ve 1, 32, 34, 40, 41; My 3, 
4 | -xés Ve 37, 39; Ma 20 | (mase) piršé 
Ve 47 | piri- D 123; Ne 69 | (fém) pirsds 
Ma 39 | piri- D 110, 120; Ne 11-15, 20, 31 || 
*pirhyiveüse...: (fém.) pirxivés B 7 | -si- 
D 101; Ma 51; B 21; Ne 16 | -éi- Ne 26 | 
(masc.) pyèršivě Ne 49 | (fém.) -és B 28. 

16.5 "caillouteux'. *cayoteüs, -ou-: kayòté 
А 50, 752; S 31 | -yai- А 1 | (fém.) kayótás 
Na 107 (L. Verhulst); Ph 81; Ar 1 | -yó- 
Na 30. 

17." a. *grévieüs: grévyé Ve 47 (plein de 
gravier) | (fém.) ës Ve 34 || b. *gréveleüs: 
grèvláé Ne 39 (rugueux), 47 | (fém.) «és D 46. 

18.5 *grabouyeüs: grabuyá H 69 | (fém.) 
-És Ni 26; D 64; H 50; L 106; Ve 41 (route, 
planche), 47; Ma 9, 12. 

19. *rabouyeüse (f.):? rabuyés B 2, 3.18 5, 
7 (à Rogery). 

20. *erawieüse (f)? krawyæs Ph 15, 45. 
21. a. *brouh'neüse (f.):?! bruhnés My 6 || 

b. *k'brouh'leüse (f.):? kbrahlés My 2. 
22.34 a. *rache (m. et f): raš H 37 || b. 

*rahieüse (f.): rahyës Ve 8 || c. *rahionte (f) 
[-ante]: rahyót H 1. 
23. a. *roubiésse (f): rabyès Ve 38; 

Ma 24; B 6, 9, 12, 15 | rū- Ma 53 (rocailleux) 
|| b. *roubieüse (f): rubyés Ma 20; В 7 
(à Rogery). 

24. *spinonte (f.),* litt. 'épinante*: spinót 
Н 739, 

25. *r°bot:2° rbó Na 22. 
26. *r'bo(u)l'teüse (Е.):27 rbóltés Ni 80 | 

-bu- W 3. 
27. a. *biscornu: biskórnu Th 62 || b. *tout 

d° bikincorne: tu d bikékórn Th 62. 
28. *valandré (m.):? valáüdré A 37. 
29.30 *sambourte(üs...: sábarté D '12 (i fe 

- ou -dé ‘rocailleux, à fosses et à bosses’) | 
(fém.) säburtés Ni 6, 17, 85; Na 6 (-41-), 30, 
99, 116, 129; D 15, 30; H 2,38 (-ai-), 53 | så- 
W 39; H 21 | sõ- Ma 2. 

30. *ca.osseüse (f.):?! kaòsés D 120. 
31.32 *urdulant, -dé- (m): urdulá D 58 

(i fé —) | -dè- Ph 45 (d'un chemin raboteux, 
qui secoue et fait buter) | ür- Ph 37 (i fé ~, 
d'un chemin durci par le gel) | (fém.) urdulát 
D 58 | èr- D 25 (on doit aller d'une pierre ou 
d'une ornière à l'autre), 72, 73. 

32. *brutieüse (f.):? brutyds Na 69. 
33. *batante (f.): batát Ve 42; B 7 (qui fait 

battre les roues contre l'essieu). 
34. *hadrineüs:3 hadrin& Ve 37, 39. 
35. Autres réponses: 1. *aräyêye (f.): aróyéy 

L 39. Cf. DL *aráyí ‘élargir à l’excès’, d’où 
‘saccager’; FEW 3, 235a ERADICARE || 2. 
*dupitéye (f.): dupitéy Ve 26. Cf. DL *d(i)píter 
'dépiéter, déchausser (un mur), affouiller'; 
FEW 8, 302b PEs || 3. *euvártchéye (f: 
kuvórcéy Ve "15 (kén ~ !). Cf. DL *k(i)vártchft 
‘traîner en zigzag'; FEW 14, 180a VARICARE || 
4. 'rabattu': rabatów Vi 47 (sic., m., ÉL.) || 5. 
"reculé": ruëuléy To 2 || 6. "troué*: trowë A 12 
l| 7. "déchirée: dusiréy D 110 || 8. "détruite": 



146 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

dèstrut Ph 54 | dustrüt D 120 || 9. "malotru": 
malòtru To 48 (= mal fait), 71 || 10. "mal 

égal(e)': mal égal To 27 (m.) | mà égàl My 4 

(f.) | màl égál (£) Ni 20 (Ата) || n è m égal, 
n'est mie égal Vi 37 (m.) || 11. "mal pavé": mal 
pávé No 1 || 12. 'malaisée...' (f): malähèy 
[lire má-?] H 68 | mòlòhèy L 14 | malèzil Mo 
41 || 13. "dur(e)': dèr D 120; Ne 49 || 14. 
"rude": rit Mo 9 | -à-Mo 17 || 15. ‘laid(e)": ô lé 

ktwar ёётё B 30 | en led уду Ar 2 | lét Ph 81 

` (e ‘est’ ~); Ma 43 (òn léd уду) || 16. "sale*: sal 
S 13 || 17. "mauvais, -e, male’ passim.” 

! La finale doit être '-é' plutôt que '-eux': 

cf. To 73 ёге ‘été’ (subst.), ALW 1, not. 37, 

étd ‘été’ (part. passé), ALW 2, 235a. 

? Avec préfixe de renforcement *ca-, dérivé 

inédit du radical *bouye « BULLA. 

3 Ajouter d'après Copp. Ni 1 “in tch'min 
scraboteñ{s], à fosses èy à bosses. — Pour le 

substantif, *crabote ‘creux’, v. ci-dessous, 

ADD. А 3; et not. 66 CREUX (dans un arbre), А”. 

^ Plein(e) de *groubiotes ‘aspérités’: cf. 

ADD., A 6, B 4, C 8 a. L'adjectif *groubioteüs 

est connu à Ve 31 comme synonyme de *grou- 

bieñs (REM., Gloss.); on l'ajoutera à FEW 16, 

88a, ahall. GRIUBO, à côté de *groubiote et 

*groubieüs, classés une deuxième fois sous all. 

GROB (16, 89a). 

5 Substantif *groumiote, -ote, -ё: cf. ADD., 
A 7, B 5. — Ajouter l'adjectif à FEW 4, 287 

GRÜMUS. 
$ Substantif *rabot: cf. ADD., A 8, C 11. — 

Cf. FEW 16, 730b, mnéerl. ROBBE. 

? Dérivé du substantif *bourote, *burute 

*bosse, excroissance, enflure' (cf. ALW 15, 

not. 67 BOSSE AU FRONT, D), en particulier 

‘bloc de terre rugueuse, durcie': LÉON. 49 

*burutes (syn. *gróles, cf. ADD., B 8, C 14); 

Na 112 dè bérët (inégalités du sol). Ajouter, 

d'après. LÉON. 49 terre *buruteüse ‘inégale et 

durcie'. 
5 Dérivé de *brogne (ADD., A 9), avec fer- 

meture par umlaut? 
? Substantif *rogne: cf. ADD., A 10. Pour le 

sens ‘croûte, plaie’, cf. ALW 15, not. 46, C. 

FEW 10, 469b *RONEA. 
19 Littéralement ‘noueux’: cf. ALW 5, not. 109 

NOUER, n. 10 (à Ne 33); FEW 7, 169b *NODICARE. 

— Comparer *nokéte ‘aspérité’: ADD., A 11, B 6. 

ll On a regroupé dans cette rubrique des 

formes qui ne sont probablement pas apparen- 

tées: sous a, dérivés du radical onomatopéique 

HOK- (FEW 4, 450b), comme Rethel hoqueleux 

‘peu uni’, Neufch. hoclu ‘raboteux (chemin), 

et comme Bastogne *hokyi ‘ballotter, être 

secoué en tous sens” (FRANCARD); sous c, peut- 

être dérivés ('-er-onn-eux') du même radical; 

mais sous b, dérivés de *horkéte, *hour- ‘aspé- 

rité’ (cf. ADD., C 15), ‘talus’ (not. 48, C), que 

l'on rattache au mnéerl. HOKKE ‘tas’, avec, 

pour expliquer le r, contamination de *hoârlê 

(FEW 16, 220a). 
2 Le sens ‘boueux’ donné à A 60 pourrait 

inviter à rapprocher cet adjectif du picard harée 

*forte averse' (attesté à To 43 aré, ALW 3, 

107b), rattaché à abfrq. “HARA (FEW 16, 1502). 

13 Dérivé du substantif *rouke, tru- ‘motte’ 

(v. vol. ultérieur). Cf. ADD., B 7, C 13. L'ad- 

jectif *rouk'leüs est connu à L 45, mais se dit 

d'une terre (pleine de mottes): *ine rouk leüse 

tére. — FEW 16, 741, flam. RUIK. 
14 Dérivé de *roc (a), en '-eux', '-illeux', de 

'rocaille' (b); pour les substantifs, cf. ADD., 

A 12, C 16. 
15 Dérivé de *píre 'pierre (FEW 8, 318 

PÉTRA) et de *pírh-, -ch- (à porter à FEW 8, 

324a PÉTRICUS). — Sur le suffixe '-iveux', cf. 

DW 14, 63 (les formes de Ne 49 et B 28 y sont 

incorrectement notées -si- au lieu de -chi-). — 

Pour le substantif, cf. ADD., B 9, C 17a. — 

Autre valeur. L 45 'un morceau de lard' 

*pireüs (*c'ést Г lárd di hatré ‘de сои”; i-n-a 

tos peûs d' vins, ‘il est plein de «pois» ). 

16 Porter à FEW 2, 96b cALIO-. — Substantif: 

cf. ADD., A 13, B 10, C 18. 
17 Dérivés de *GRAVA à ajouter à FEW 4, 

254-5. 
18 À B 2 et ‘3 (où on a répondu ‘rabouyeñse, 

t. 19), on dit d'une planche rugueuse qu'elle est 

*grabouyeüse. Cf. DL; FEW 16, 760b, mnéerl. 

CRABBELEN. 

19 Variante du précédent, comme *сға- 

bouyeñs (FEW 16, 760b CRABBELEN)? ou 

dérivé de *bouye (comparer cabouyu, 2). Com- 

parer aussi *rabouyes 'broussailles', not. 180 

ESPÈCES DE FAGOTS. 

0 А D 120, voie “crawiefise ‘à lacets’. — 
Pour le sens 'chétif, malingre', cf. ALW 15, 

27b; ‘rabougri’, ce vol., not. 69, A 6. 

?! Cf. not. 185 ARBRE TÉTARD, n. 3. 
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2 Paraît être une forme préfixée (CUM-) de 
*brouh'neüs, avec altération de n en /. Ajouter 
les 2 adjectifs à FEW 15/1, 311a BRUSCH. 

? Cf. DL “rahe, -iant, -іейѕ (Forir) ‘rêche, 
rugueux'; FEW 23, 203b. 

^ À B 6 et 9, ‘roubièsse signifie ‘raboteux’ 
et ‘brusque’, ce dernier sens est seul noté à Ma 
20 et par DL. Ajouter le sens ‘rocailleux’ et la 
forme b (attirée par le suffixe -eñs, -OSUS) à 
FEW 10, 434b ROBUSTUS. 

? Comparer DL *spinant ‘épineux (dans la 
bouche)'. — La réponse de Huy est probable- 
ment approximative. 

26 Du germ. *BUTT (FEW 15/2, 40a), comme 
Trembleur *r(i)bot^ ‘trop épais, émoussé’ , Verv. 
*ribots “plis de dépression’ (BSW 40, 456). 

27 Peut-être dérivé de BULLA, à porter FEW 
1, 611b. 

^5 Sens: ‘irrégulier, anguleux’. Ajouter a à 
FEW 2, 1207а (CORNÜTUS), b à 2, 1201b (CÓRNU). 
Comparer ALW 4, 134a (le plancher gondole). 

? Même réponse pour 'gondolé (plancher): 
cf. ALW 4, 134a. 

39 Autre sens: Na 116 “dji su (d'vin) tot sam- 
bourteás ‘chancelant (de vieillesse)”. Verbe: Ma 
2 *sombourter 'rudoyer' (q. 1798), et v. DL 
*sambourter. — Comparer Ve 39 *sabèrteñs ‘vif, 
nerveux’, et *sápérter ‘se sauver à toutes jam- 
bes' (DL: Flémalle). — Le verbe est classé par 
FEW 17, 627b sous ZABBELN, d'après DL, mais 
non l'adjectif. 

3! Dérivé de nam. *ca.ossf ‘cahoter’, à ajou- 
ter à FEW 16, 232b *HOTTISÓN. 

? Ajouter D 72 "die stf èrdulè ‘j'ai été 
cahoté'. Cf. LÉON. 698 *urdulé “se bosseler', 
49 "fé urdulant ‘faire bosselé, présenter une 
configuration bosselée'. Sur le verbe, v. ALW 
5, 269, n. 15; FEW 21, 295b. 

* En raison de la brièveté du -и-, dérivé de 
BRUTUS, comme boul. brutal “dur, raboteux’ 
(FEW 1, 5792), plutôt que de ‘bruit (FEW 10, 
551 RÜGITUS). 

%4 Glosé “hate du tére ‘qui а une mince cou- 
che de terre’. Dérivé de *hadréne, f. ‘terrain 
pierreux, dépourvu d'humus' (DL; Hauser, 
Étym. 134-5; FEW 16, 174b HART). 

3 Noter encore: D 40 “li vóye è-st-o prumî 
lèt “au premier lit’; — L 94 *énné va â pid hót 
pid bas “il s'en va au pied haut pied bas’; — Th 
73 "dës tch'mins à pate dé vatche ‘chemins de 
terre’; — No 3 ti r'chone tout à eune cârîre 

[ka/&rir] (v. not. 45, n. 3); — To 13 *i n'a nu 
diále [d yal] à passer ‘aucun diable ne pourrait 
y passer’; — S 31 *c'e-st-in vré moáürdrissoü 
‘c’est un vrai 'meurtrissoir'' (subst. à porter à 
FEW 16, 583b *MURTHRJAN). 

ADD. «Le chemin est ... plein d'aspérités, 
de rugosités».! 

A. ‘est (tout) à? 1.a. "bosses? bòs То 27, 94; 
A 28; Mo 37, 42; S 6 | -oš To 48; A 720, 50 
(«-0-»); Мо 64 | -ó* To 1, 7. Cf. C 1 a || b. 
"bosses et (à) fosses’ bòs è fòs Ch 26; Th 72; 
Ar 2 |... è a fòs Ch 61, 63; Th 62; Na 135; 
W 39; H 42; L 7; Ve 38 |... yè ...S 29 |... èy 
… Ni 72 |... ?ye ... Th 5 | boš èy a fòs To 28 | 
bos ë a fos To 78. Cf. Bla, C 1 b || c. ‘fosses 
et (à) bosses’ fòs è bòs Ma 24, 53 |... è a bòs 
S 36; Th 72, 29, 43; Ni 26, 39, 93; Na 720, 22, 
49; Ph 33, 42; D 30, 120; W 59; H 8; L 1, 66, 
87; My 1,3; Ma 1, 20, 42; Ne 14; Vi 46 |... ye 
...S 19]... èy... Ch 16; Th 24; Ni 112 |... eye 
… S 31 | fòs è a bó$ A1. СЕ. ВТБ, С Іс || 
d. "fonds et à bosses... fô è a bòs B 2, 73 |... 
èy ...S 13; Ni 33 |... è a bòs A 44|... èy a bóš 
А 37 | «pa fon pa boch» To 771. Cf. C 1 d || 
е. "bosses et à trous", "trous et à bosses’ bós èy 
a trà To 24 | tró è a bòs Ne 44, 63 |... ду... 
Ch 664.Cf. Blc,Cle. 

2. "trous": tró L 35. Cf. C 4. 
3. *crabotes:? krabót Th 14, 43. 
4.4 a. *potales: pótal Ve 1 || b. *potchas, m. 

("-eaux'): pòca Th 5. 
5. *cus d” pouye? ku t puy Th 5. Comparer 

В2,С5. 
= 65 *groubiotes, -botes: grubyòt Н “28, 

46-50; Ve 1, 24, 40; Ma 19; B 5 | -bót L 43; 
Ve 6. Cf. B 4, C 8a. 

7.7 а. *groumiotes: graumyót L 4. cf. B 5 || b. 
*groumés, m. ('-eaux?): grumè L 29. 

8.8 *rabots: rabó S 31. Cf. C 11. 
9. *brognes:? brófi S 10 (aspérités). 
10. *rognes:'? гол Th 14. 
11. *nokétes:!! nókét Ve 1. Cf. B 6. 
= 12.12 a. *rocs, m., ou *rokes, f. (7): ròk 

To 73 || b. *rocáyes: rókày Ch 61. Cf. C 16. 
13. 'cailloux':? «cayeeaux» To 1 | móva 

kayé To 73. Cf. B10, C18. 
B. "c’est, ce n'est que, il (n°) y a (que)... 1. 

a. "bosses et fosses...*: s è tud bòs è fòs D 123 
| s è dè bòz è dé fòs L 94 | s è totè bòs è dé fos 
L 35 |i i a dè bòs... D 40 | i ñ a g ... Na 44. 
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Cf. A 1 b, C 1 b [| b. 'fosses et bosses ...': si n 
è k fòs è bòs W 30 | s è dè fòs è (dè) ... Ne 11 
| si n è g dè fòs è dè bòs Ma 43 | su n è ki ... 
D 110 | í ñ a dè ... Ph 33 | s è tut fòs è bòs Ne 
20 | s è tòt fòs è tòd bòs Ne 26 | ... tòtè ... tòtè 
Na 101 | s è tutè fòs è bòs Ch 33. Cf. A 1 c, 
C 1 c || c. "des trous et des bosses": dè mä è dè 
bòs L 2 (Че chemin a ~'). Cf. Ale,C le. 

2. "nids de poule": i ñ a dè ni t pòy H 8 | s è 
tu ni t puy Th 46 | i ñ a dè ...Th 54 | il a dè 
nid dè puy dévé (dedans) S 6. Cf. C 5; compa- 
rer А 5. 

3. ‘orbières' (‘ornières’): s è tòt wärbir 

Ma 39 |... toté war- Ma 46. Cf. C 6. 

= 4, *groubiotes: sè dé grubyòt L 94 | s nè 

k tò gr. My 6 | su n è k òn gr. Ve 32. Cf. A 6, 

C 8a. 
5. *groumote: su n ё kòn sir! grumòt Ve 1, 

15.Cf.A7 a. 
6. *nokétes: s nè k tò nòkèt My 6. Cf. A 11. 

= 7.5 a. *roukes...: i n a g dè ruk è dè 
зрак! L 35. Cf. C 13 a. || b. *rukétes...: í ña 
dè kabòs è dè rukèt Ma 39. Cf. C 13 b. 

8. *groüles, -0-:!7 s è tò grail L 29 | s è tore 
gról Na 59 (trous, ornières) | i n a dé gr@l su l 
уду Ni 20 (Ard.). Cf. C 14. 

= 9. 'pierres*:!? s è tóté pir Ma 46 | su nè k 
òn p. Ve 32 | iy a tu dé p. To 7 | ï â a dé p. 
B 11. Cf. C 17 a. 

10. "cailloux": ій а pu g dé kayo Ph 54 | se 
n ë g dë k. t krès Ch 4. Cf. A 13, C 18. 

C. "est plein(e) de, rempli(e) de". 1. a. "bos- 

ses (et de ca-bosses)': bòs B 11, 23; Vi 37 | 
boš No 2 | «boches» А 752. | di bòs è t kabós 
Ma 39. Cf. A 1 a. || b. "bosses et (de) fosses’: 
d bòs è [дз Ch 43 |... è t fòs Th 46; Vi 43 | di 
... Ma 46 (ou kabós) | dé ... Ni 61 | de ... Ph 
84 | d bòs èyè t fòs S 1; Мо 1. C. A1b, B 1 
a. || c. ‘fosses et (de) bosses": t fòs ë bòs Ne 
49 | di ...Ar 1 | d (0 fòs è d bòs Ph 86; Ne 69; 
Vi 13, 16, 22 | di ... 38; H 67; L 45; B 22 | 
dé ...W 3. Cf. Alc, B 1 b. || d. "bosses et de 
fonds (fonceaux...)', “fonds et de bosses": dé 

bòs è t fâ Ne 76 | d bòs è t fôzë Ne 24 | d bos 
é d fódak To 37 | di fon è d bòs L 61. Cf. A 1 

d. || e. "bosses et de trous’, ‘trous et de bos- 
ses": d boš è d tró To 37 | d bós é t tré No 1 | 
di trô è d bòs B 7 | d tró è d bòš A 7. Cf. A 1 

е,В 1с. 
2. *fochales ['foss-elles']: fòsal B 6, 9. 

3. *fondàkes:'? fódàk To 78. Cf. C 1 d. 

4. 'trous*: tró To 58 | -ó No 2 | -u Ph 53 
(è d ürbèr). Cf. A 2. 

5. "nids de poule': ni t puy Th 73, 777; 

Na 59. Cf. B 2; comp. A 5. 
6. 'orbieres' ('orniëres'): warbër Na 19. 

Cf. B3, C 4, 17a. 

7. *tréyins:?? tréyé Ni 72. 
= 8. a. *groubiotes: grabyòt Н 1 (dé buyòt 

e d —),67; L 1, 61, 66; Ve 31-34, 37 (du tò ~), 

39 (id.), 42, 44; Ma 4 (petites aspérités), 24 

(Gd). Cf. A 6, B 4. || b. *groubions, m.: grubyô 
L 101. 

9. *grougnotes:?! gruñôt L 35. 
10. *bouyotes: buyòt H 1 (cf. 8 a); В 4 

(di pir è d ~). 
11. *rabóts: rabó Mo 41. Cf. A 8. 
12. *pwintes: pwet To 7. 
= 13. a. *rukes: ruk Mo 20; Ne 9. Cf. B 7 a. 

|| b. *rukétes: ruket Ph 45. Cf. B 7 b. 
14. *gróles: gról Ni 19 (mottes gelées). 

Cf. B 8. 
15.2 *horkétes, *hoür-: hórket B 7 (‘petite 

butte de terre"), 9 (à Lomré); Vi ‘36 | hur- B 7 
(à Rogery) | /idir- Ma 20 (grosse *ruke *motte, 
qui fait obstacle à la herse, par ex."). 

= 16. *rocayes, *га-: rokay Mo 9; Vi 43 | 
ra- Ve 38,44; B 7. Cf. A 12 b. 

17. a. 'pierres': pir Ni 11; D 25, 34 (di ~ è 

d wérbir), 64 (... è d mizér), 73, 96; W 10; 

H 46; L 45, 87; Ve 32, 34; Ma 4 (pierres rou- 

lantes); B 22, 23; Ne 43. Cf. B 9. || b. 'pierret- 
tes': pirét Ne 43 || c. "pierrailles": piray 
Na 19, 720 (d'une route nouvellement rechar- 

gée). 
18. 'cailloux': kayo, -ó Ch 16, 26; Th 64; 

Ni 28,38, 80; Na 6; Ph 69; B 16; Ne 51; Vi 8, 

13, 27 | kà, Ó To 78. Cf. A 13, B 10. 
19. *cakins? (‘cailloux’): kake H 27. 
202^ a. 'tétes de mort: Сёз di mwèr L 4 

(grosses pierres); Ma 29 (cèz ...) |... dé ... 
W 66 || b. "têtes de chien": čèz di ¿ë Ma 40 | tét 
du ёё Vi 8 |... dè &àg Vi 27 || c. "têtes de chat": 
сёз dà če D 132. 

! Classement en trois parties d'après la 

construction, avec renvoi des substantifs d'une 

partie à l'autre; ceux-ci désignent soit des 

trous, soit des bosses, des aspérités, de petites 
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masses, en général, ou en particulier (mottes, 
pierres, cailloux...). Comme beaucoup de ces 
mots ont été ou seront traités ailleurs, les com- 
mentaires sont trés réduits, et on néglige les 
compléments livresques. 

? On ne tient compte ni de l'adverbe ni de la 
premiére préposition. 

? Cf. tableau, 3. 
* Cf. not. 19 MARE, ÉTANG, Q. 
? Synonyme de nid de poule "petite cavité 

arrondie qui se produit dans une chaussée'; 
sens à ajouter à FEW 2, 1508a CULUS. 

° Cf. tableau, 4. 
7 Cf. tableau, 5. 
* Cf. tableau, 6. 
? Cf. ALW 15, en particulier not. 67 (bosse 

au front), n. 19. — Comparer tableau, 8. 
10 Cf. tableau, 9. — Comparer ALW 15, 111b 

(croüte sur une blessure), n. 5. 
! Cf. DL (‘petite masse”, 'grumeau'); FEW 7, 

169b *NODÍCARE. 
2 Cf. tableau, 14. 
13 Cf. tableau, 16. 
^ Cf. DL “sir, -e ‘pure’ (dans des expres- 

sions); FEW 17, 68b, mnéerl. SIERE. Mais, 
d'aprés L. REMACLE, Festchrift W. von Wart- 
burg, 1968, t. 2, 379-398, réinterprétation de 
*cír ‘ciel’. 

15 Cf. tableau, 13. 
7^ *strouk, m. ‘souche, moignon, chicot’ 

(DL); dans cette formule assonnante expressive, 
on peut comprendre "chose qui frappe, donne 
des coups”. 

7 Ajouter L 43 grail ‘grosse glace dans les 
vieux chemins, les rigoles' (H. Stas); Ne 39 
gról ‘boue gelée”. Cf. DL *groûle ‘glaçon déta- 
ché du sol, motte de terre séchée'; LÉON, 49 
*gróles ‘parties des terres durcies'. 

8 Cf. tableau, 15. 
I? V. not. 25 FONDRIÈRE, А 3. 
20 Copp. *tréyin ‘train (de roues)’: d’où, 

‘trace laissée par les véhicules’: *lès trèyins 
sont markis dins P nédje, dins Г bérdouye; 
FEW 13/2, 163b *TRAGINARE. 

21 Comparer *grougnote ‘blessure’ (ALW 15, 
44b et n. 14). 

? Cf. tableau, 11b. 
2 Cf. DL; FEW 21, 34a. 
# Ajouter, pour a: Na 49 ‘il y a des pierres 

comme des" ¿ëz di mwar; Ph 37 ë é tèrbukè 
‘trébuché” su n gros čèz dé mür, W “42 s è tóté 
tyés di mwér ki репе fa ‘qui sortent’; — pour b: 
“il y a des’ tyès di ¿ë H 37 (di), Ne 4; “l n'y a 
que des! cez аё ёё Ph 86; "il commence déjà à 
avoir des! сег dé ёё Ph 54; — pour c: ‘il y a des? 
tyès di čè D 101; cez dé ca ki dèpasnè Th 53 
(pierres dont on fait le coffrage de la route). En 
outre, L 45 in Cèz di muwal, litt. "une tête de 
muelle’ (‘muette’), ‘petite pierre arrondie qui 
sort du coffre de la route à cause du charroi’. 
— Ajouter ces expressions à FEW 13/1, 276b 
TÉSTA, qui ne relève dans ce sens que tête 
de chat (ang.). — Autre sens: not. 37, ADD., f), 
n. 11. 

54. ARBRE (carte 21) 

Q.G. 30 «le vent fait plier les arbres», 33 «secouer un arbre», etc.! 

Le grand nombre de q. oü le type figure, dans 
des positions différentes, entraine un certain 
nombre de variantes (portant surtout sur le tim- 
bre de la voyelle pour I, sur sa longueur pour 
III). Les doubles formes du tableau correspon- 
dent, en réalité, à des notations à différentes 
questions; on n'a pas jugé utile de préciser leur 
origine ni táché de déterminer la forme la plus 
fréquente. Pour les variantes plus importantes, 
on renvoie de III à I, mais non de I à III. 

L'influence du frangais doit avoir brouillé 
dans une certaine mesure l'évolution phonéti- 

que normale, surtout en dehors du domaine 
liégeois: 1? a tonique entravé aboutit parfois 
à à au lieu de ó sur la frange occidentale du 
namurois (Ni 80; Na 44, 130; Ph 15, 45) ainsi 
qu'en gaumais, ой la forme palatalisée é (fré- 
quente dans CHAR, ALW 1, c. 12) n'apparait 
qu'à Vi 6; comparer aussi TABLE, ALW 1, c. 
93, et LARME (v. vol. ultérieur), qui offre une 
plus grande ressemblance avec ARBRE. — 2? 
La réduction à la dernière consonne du 
groupe consonantique final est moins large 
que dans MORTE (ALW 1, c. 63) et surtout que 
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. z + 
dS SE 7. 

ARBRE 

Q *âbe 

(Y be, *å-, ò- (var) 
© `àbe 
NS. " 
Ж tåbe, à- 

* óbe 
NP iL = 
NS Obe, бре 
Ne sz PET 
38: be, "óbe 
© *óbe 
` ^ N be, óbe 
9 “ôbe 

& ‘êbe, *é- 

| *ábre, ta 

— *árbe, ‘a. 

— "OF bre... 

dans BORGNE (ALW 1, c. 5), bien qu'on 

remarque quelques flots excentriques “dhe 

picard et sud-gaumais ? 

Ф ALF 52; ALPic. 239; АШК 130; BRUN., 
Enq. 50; FEW 25, 88. 

I. a. *ábe, *à-, *6-:° ар A 1; Mo 1, 23; Ch 33, 

^54 (óp q. 1013), 61; Ni 80; Na 44 (ou óp, бр), 
130; Ph 15, 45; H 21, 27, 28; L 75, 85, 87, 

^99: Ve 31, 35-47; My sauf 2; Ма 20, 21, 28, 
53. B 2, 3, 4-11, 714, 15, 16, 17, 20, 21 (à 

Roumont), 22-27; Ne ‘18, 49, ^50, 76; Vi 8-18, 

21, 22-21, 732, 34, 35, “36, 37-47 | ар, àp 

H 8, 20; L 45, 61; My 2; Ma 40, 51; B 12 | 

ëmm. ëm Ve 34 | ap, à-, ò- Ma 29 | áp, åp Ni 19, 
20; Na ‘104; D 30, ‘33, 34, 64; W 1, 2,3, ^8, 

“9, 10-30, ^32, 35, ‘36, ‘39, 42, “45, 756, 63, 

66, 73: H 1, 2, 26, 37, 38, ‘39, ‘42, 45, 46- 

53, 68, ‘74, 777, "79; L 4, 35, 106, 113, 116; 

Ma 2-19, 22, 24, 726, ‘34, 42, ‘50 | àp, др 

W 59; H 67, 69; Ve 24 | др Ni ‘10, 66; L 1, 3, 

14, ^16, 29, 39, ‘50, “90, 94, 114; Ve 1, "15, 26, 

32; Ма ^32 | òp, ô- L 2, 7, ‘32, 66 | òp, ó-, ó- 

Na 99; Ph 33; D 15 (et encore dp q. 11); Ma 43 

i TOME 6 
E CARTE 21 

| др, ó- Ni 85; Na 49, 69; Ve 8 | op L 19, 43, 
101; Ve 6 | óp, ó- Na 44 (ou à-), 99, 112; D 58; 

Ma 36, 39, 46 | óp Ch ‘54 (ou 4-); Ni 2, /5, 6, 
9,17, 26, 28, 29, 102; Na 1-19, 20, 30, “40, 
59. 79, 84, 101, 109, 116, “120, 127, 129, 135; 

Ph 53; Ar; D 7,25, 29, 36-46, 68-84, “85, 91, 

94, 96, “100, 101-120, “121, 123, 7129, 132, 

136; Ma 1, 35, 238, “48; Ne 4, 5, 9-20, 22, 

^23, 24, 31, "38, 43, 51, 57, 69, “70; Vi 2 || b. 

*ébe, *é-: ép, ё-, é- Vi 6. 
II. *ábre, *a-: âbr To 1 (d- q. 672; d- q. 666), 

99 | a- To 13 (ou arp...). 
Ш. *árbe, *a-*...: àrp A2, 7; Mo 75; Ch ‘19, 

28, 33 (9. 666, ou áp), 36, 43, 61 (ou ар), ‘64, 

72; Th 24; Ni 1, 24, 38, 39, 72, 774, 90, “97, 

107, 112; Na 22, 107, ‘123, 130 (ou ар); 

Ph 16, 21, ‘40, 770, 79; Ma 40 (q. 1013; ou 

ар, àp); B ‘1, ^19, 21-22 (ou йр), 24 Gd, 27 
(ou dn. ар), 28? 30, 732, 33; Ne ‘1, 31 (ou 
бр), 33, 47, ‘48, 49 (ou йр), “50, 63 | а-, d- 
Ne 32 | 4-, d-, a- To 39; А 55; Mo 9; S 10, 36; 
Th 2, 53 (à- q. 666); Ni 11; Ph 42; Ne 44 | à-, 

a- A 1 (ou áp); Mo 17, ^70; S 28, 29; Ni ‘14, 

33, 45, 93; Na 23; Ph 37; Ne 26, 39 | d-, a- 
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To 27, 37; S 31; Ch 16; Th 14 (et 4/б- q. 672), 
72, 82; Ph 6, 69 | a- No 75 (ou àrbr); To 2 (ou 
arb&: ~ puri), 13, 24, 28, 43,44, 48, 72, 73;6 
A 710, 12 (ou à-, arb,), 20 (ou arp), 28-50; 
Mo 1 (ou йр), 20, 23 (ou ар), "29, 37-64, ‘77, 
79; S 1, 6, 13, 19; Ch 26, 63; Th 25-46, ‘51, 
54, 62, 63, 64, 67, 73; Ni 2 (ou др), ‘5 (14), 
26 Gd), 61, “62, 98; Ph “11, 45 (ou áp), “47, 
54, 61, 81-86; Ne 60, 65 | агр, To 94 (ou 4/#-, 
arb) | «arb,» A ^13 | «arbe» To ‘50, ‘5 1, 782, 
91 | «arbe» A ‘18; Mo 775 || arp, á- (afë-) 
No 1 (ou árb,), 2 (ou arb), 3; To 7 (ou è- 
q. 30) | arp, arb,, ale-, afë- To 94 || arp, à- 
To 6 (ou d-, à-, ou àrbr,), 58; A “52 (ou d-), 60 
(id.); S 37; Th 5 (ou d-), 53 (q. 666, ou à-, d-) 
| агр, à- Ch 4 (ou @-); Ni 36 (ou a-) | а, 
д- Ch 27 | arbr, à- No ‘4 | arbre, àrbœ (q. 30), 
-b, (q. 8) To 771 | àrb(r), -brà, àrbr To 787 

' On a consulté aussi les Q.G. 4 «je me 
suis assis sous un bel arbre», 8 «... je vais 
tailler ma haie et mes arbres», 10 «il y a un 
nid sur la branche, à la cime de l'arbre», 11 
«... les arbres bourgeonnent», 14 «un bou- 
quet d'arbres...», 24 «un creux dans un 
arbre; un arbre creux», 27 «un vieux tronc 
rabougri», 32 «un (arbre) tétard», 56 «... les 
arbres fruitiers», 58 «vous auriez dü voir 
comme les arbres en étaient chargés», 659 
«se mettre à l'abri de la pluie sous un arbre», 

666 «... le tonnerre a fendu l'arbre», 672 «il 
a gelé blanc la nuit, sur les arbres», 915 «une 
souche avec ses racines», 1013 «les vaches se 
grattent contre l'arbre», 1186 «les arbres per- 
dent leurs feuilles». 

^ La consonne finale est généralement 
assourdie; à certaines q., cependant, -b est 
noté en des endroits inattendus, soit par assi- 
milation à une cons. sonore qui suit, soit, sou- 
vent, par imprécision de l'enquéteur (recou- 
rant à l'orthographe Feller). On néglige cet 
aspect dans le tableau. La consonne est proba- 
blement sonore à D 123, "129, 136; Ne 51, 
65, 69, 770; Vi 8, 13, “42 (comparer, par ex., à 
JAMBE, ALW 1, c. 52), ainsi qu'en certains pts 
picards, lorsqu'elle est suivie d'une voyelle 
atone (arba, -b.). 

3 Ajouter, d'après CARL2, “dhe Ch “37, ‘50: 
Th ‘35, *aube Ph 752; d'après Mass., “dhe 
Vi 75. 

^ Ajouter, d'après CARL2, *árbe Ch “34, “35, 
41. 

5 Dit féminin à la q. 24. V. de même VILL. 
tâbe f. ‘arbre’; *ürbe f. Ne 33, f. ou m. Ne 47 
(J.-M. P.) 

* Aux variantes du tableau, ajouter encore 
les suivantes, pour les pts en italique: No 3 
arb,, arbr; To 13 drp, arb, (et abr: ID, 24 
arbë, -Бь, arbr, 28 arb, árbr, 43 «arbe», 48 
arb à), arbr, 73 arb, -b,... 

7 Pour ARBRE FRUITIER, cf. not. 78, ADD. 

55. BOIS (carte 22) 

О.С. 909 «scier du Роіѕ» .! 

On a porté dans le tableau, sans indication de 
leur origine, la plupart des variantes; fréquentes 
pour les formes non diphtonguées (IID, elles 
indiquent que l'ouverture de la voyelle est sou- 
vent variable (peut-étre en fonction de l'entou- 
rage du mot) mais quelquefois, surtout dans To, 
elles trahissent l'embarras des enquéteurs à noter 
des sons complexes qui leur sont peu familiers. 

Dans la zone wallonne, qui correspond assez 
exactement à celle où "mort est représenté par 
des formes diphtonguées (ALW 1, c. 62 *mwèrt, 
-а-...), ‘bois’ se dit *bwé ou, rarement, *bwa; en 
picard, dans l’ouest-wallon et en gaumais, for- 
mes non diphtonguées. 

Sur le probléme posé par l'interprétation de 
*bwé, -a — forme empruntée au frangais ou 
diphtongaison indigène d'un ancien bo, qui est 
attesté dans les documents anciens et dans la 
toponymie de cette région? — et sur le sort du 
-h secondaire final en liégeois (et de son équi- 
valent ailleurs), v. REMACLE, DW 12, 5-8 et 
not. 29 BOSQUET, n. 1. 

Ф ALF 144-5; BRUN., Enq. 62; FEW 15/1, 
192 sv. *BOSK-. 

I. *bwé...2 риё Ch 28 (q. 45, ou bo), 33, 
754 (q. 799, ou bò), 61 (q. 38, 799, ou bó); 
Ni 2, ^5, 6, 9, 714, 17-20, 724, 26, 28, 29, 45, 
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BOIS 

“УУ, 

е "bwé, -ë 

*bwa 

== `hwè, -a (ou bo) 

limite de la diphtongue dans "mort' (ALW 1, c. 62) 

61, “62, “63, ‘66, 80, 85, 93, 797, 98, ‘102, 
107; Na sauf 130 (y compris ^20, “54, 7120, 

^123); Ph 16, 33, 45 (q. 1608, ou bò, -0) 53; 

Ar 1; D sauf 132 (y compris “16, “33, “85, 91, 
^100, 129); W; H: L (=e 39); Ve sauf 40 (Stav.- 

ville); My 3-6; Ma; B sauf ‘1, 27, 35; Ne 4- 

20, “22-24, 26-33, “38 (ou bwa), 39-44, 49 (ou 

bwa), 51 (mais bó à Frahan), 57 (q. 38, ou bò), 

76 | -e L 39 | -e D 132. — Var. bwe à cert. q.: 
Ni 61; D 123; Ve 6; Ma 40, 42; Ne 44, 49; — 

bwa: B 15; Ne ‘38, 49. 

П. *bwa: bwa Ve 40 (Stav.-ville; et Challes, 

ou -è); My 1, 2; B “1, 15 (9. 1687, ou -ё), 27, 

‘35; Ne 738 (ou -ё), 47, 49 (q. 1687, ou -è, ou 

-€); Ne 60 (ou bò). 

= Ш. “bo, -6, -ou...: bó Mo 70; S 726; 

Ch ^1, 4, 16, 43, ‘54 (ou Риё), 61 (id), 72; 

Ni 1, 33, 39, 72, “74, 90, 112; Na 130; Ph 6, 

^11, 15, 21, 37, 42, 47, 54, 770, 79-86; Ne 51 

(à Frahan), 57 (ou bwé q. 38), 60 (ou bwa), 63- 

69; Vi 2-8, ‘14, 18, ‘21, 22, 25, "32, 35, "36, 

37-47 | bó, -o Mo 1,23; S 1, 19, 31, 37; Ch 26, 

27,28 (ou bwè), 63, "64; Th 82; Ni 11, 36, 38; 

Ph 45 (ou bwè), 61, 69; Ar 2; Ne 770; Vi 13 | 

A TOME 6 
CARTE 22 

~ ALE A 2% 

$ > ZZ ZO Я 
О? А AD Лу, Gë 

E e a 2 7, É 

^^ 

"n pt. Lo 

Z; 7 7 Z 

$ 

Ve 
" 

bó, (-0), -ó To 58; A 1, 37, 50; Mo 9, 20, 729, 
37, 42, 64; S 6, 29; Th 25, 43, 46, 64, 72, 73, 
^11; Vi 27 | bo S "28,31; Th 2, 24, /51; Ni “10 
| bo, -ó A 44, 60; Mo 41, 44, 58, 79; S 10; 
Th 5, 29, 54 (-6, -óy; Vi 16 | bó, -Ó No 1, 2 (ou 
bő), ‘5; To 7 (ou bó„, bê), 13, 24, 28 (ou bo, 
bê), 37, 43, 48, 57, 71 (ou bê), 99; A 2, 7, 
^10, 12, 13 (ou bó,), 718 (bê), 20, 752, 55; 
Мо ‘5, 17; Th ‘52, ‘55, “61, 62 | bò, -ó, -ù 
Th 14 | bo, -ó, -ù S 13 | bu A 28 | bó, bib 
No 2 | bó, bó;, béléw, b,6 No 3 | bón), bòlèw, 
bòlèw To 6 | bó, bÓ. . b ó. bë, To 73 | bó, 
рё, bé, bà, To 94 | bóld(w), bèlæw To 2 | 
bó, b; To 78 | bés, bés To 27 | bé, To 1 | bi, 
To 39. 

1 On a consulté aussi les q. 26 «le bois. se 

crevasse au soleil», 38 «le charme, c'est le plus 

laid bois», 45 «l'érable, le "bois de poule"», 

794 «... une charge de bois», 799 «ça va moi- 

sir (du pain, du bois, du linge) moisi», 913 

«des morceaux découpés par le feu», 992 «le 

charretier charrie son bois», 1559 «il rentre son 
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bois dans le bücher», 1608 «les voilà qui finis- 
sent de rentrer leur bois», ainsi que 13 «bois, 
bosquet, fourré, taillis» et 856 «bücheron, 
ouvrier du bois». — Sauf menues var. (par ex. 
To 24 bo, q. 13), le méme t. désigne, comme 
en fr, la matiére aussi bien que la forét; aj. 
quelques mentions de la q. 13: bwè Ne 750; bó 
To 772; A /39, “40; Мо 29; bó, To ‘51. 

2 La forme bwè notée pour Ph 45 à une q. 
n'est pas confirmée par BALLE. Mais CARL? 
atteste *bwé d’ ройуе ‘érable sycomore’ à Ph 42 
et 752 (cf. not. 161, D et 162, autres rép., 3); il 
relève aussi bwè ‘bois, forêt’ à Ch ‘37, 739, “55, 
^67; Na “86. 

56. RACINE (carte 23) 

О.С. 915 «une souche avec ses racines». 

Dans toute la partie orientale du domaine, 
'racine' a le sens particulier de ‘carotte’ 
(v. vol. 7, à paraître; PALW 1, 10); c'est peut- 
étre le souci d'éviter des confusions qui a 
conduit les parlers du centre de cette zone à 
généraliser pour ‘racine’ des formes dérivées 
(en "-ette' et surtout en '-ée"), chargées proba- 
blement, au départ, de traduire d'autres 
distinctions (grosse ou petite racine; racine 
unique ou touffe; v. n. 2, 3). 

Pour le traitement de -INA, comparer ALW 1, 
not. 35 ÉPINE. — Noter l'instabilité de la voyelle 
initiale (*r'cine...) dans le sud. 

Ф ALF 1126; BRUN., Eng. 1328; FEW 10, 
18-19, RADICINA. 

A.! *racine, -ine, -ê-, -ё-: rasin A 1; Mo 1; 
Ni 1; Ph 84; D 136; B 33; Ne 47, 49, 57-63, 
76; Vi 712, 13-22, 27, 35, 37-46 | -i-, -é- 
Ch 4, 43; Ni 20 (Ard.), 39, 85, “102, 107, 
112; Na 22, 30, 49; W 3, 59; Ne 44 | -é- 
Ni 11, 26, 45, 80 | -é- Ni 17-20, ‘29, 61, 93, 
98 | -é- Mo 23, 58; S 29; Ch 16, 26, 28, 33, 
^54, 61, “64, 72; Th 14 (-e-), 24, 29, 46, 53, 
62, 77; Ni 33, 36, 72; Na 1, 6, 22, 23, 44, 
59-79, 99, 107, 112, 130; Ph 6, 16, 33, 45, 
61, 69, 86; D 7, 36, 40 | -e- S 1, 13, 37; 
Ch 63; Ph 79 | -&".- S 36; Th 72 || *récine, 
-ine, -ène: résin Н 8, 46, 49; My 4 | -i-, -é- 
W 35, 736; H 21, 27, 728, 38, /39; Ve 31-34 | 
-ё- Na 116, 127; D 38, 68, 94; W ^8, 9, 10, 
13, 30, 739, 42, ‘56: L 1, 7, 14, 19, 35, 43- 
66, 94, 101; Ve 1-26, 37, 39, 40; My 1,3, 6 || 
*rachéne...: rasén To 1, "44, 750, 751; A 2, 
^20, 28, 50, 55; Mo 44, 64 | -2°- No 2 | -e- 
To 24, 37, 43, 48, 58; A 7, 752 | -&"- To 2, 99 | 
-&- To 27, 39. 

А”? *récinéte: résinót W 1, (8, '9, 10, 35, 
‘36, 39); H 50, 67, 68; L 29, 85, 87, 106, 114, 
116; Ve 35. 

А“? *racinéye...: rasinéy D 7,36 | -é B 28, 
30 || *récinéye, -èye, -é(y)e, -i...: resinéy 
D 64; L 113, 116; Ve 41, 47; Ma 1,2, 4-20, 42; 
B 12 | -èy B 16 | -èy D 34, 46; Ma 29, 40: В 23 
| -&y Ma 39 | -ëy Ne 11 | -ey H 53 | -éy Na 101, 
129; D 15-30, 58, 81, 84, 96, 101, 113; H 1, 
37, 38, 42, 69; Ma 35, 36, 43, 46; Ne 4,9, 14- 
20 | -éy D 72; Ma 51 | -é, B 15; Ne 33, 39 | 
-é B 9, 21; Ne 32 | -; B 4 (racine de plantes) || 
*riciné, -i: risiné B 6 | -i B 7 || *r'cinéye...: 
rsinéy Ne 723 | -éy Ne 24 | -éy Ar 2; Ne 31 | 
-é D 132; Ne 43, 44, 51. 
B. '(ar)rach-ée' (f.). ‘rayé: rayé Ve 44; B 2, 

Z 

B'. '(ar)rach-ière' (f.). *rayîre: rayir B 4 
(grosses racines; v. n. 3), 55 
C^ *hétche: лёс Vi 25 (enq. compl.: “avec 

les -").7 

| Lacunes assez nombreuses, surtout à 
l'ouest, peut-étre par hésitation à fournir une 
forme identique à la forme frangaise, car la 
premiére partie de la q. (souche) a générale- 
ment été traduite (v. not. 57). — Dérivé: erésiné 
‘enraciné’ Ma 39. — Sens ‘cône de sapin’, v. 
not. 141, t. 24. 

? Aux pts entre parenthèses, fourni à côté de 
'racine', donc probablement avec valeur dimi- 
nutive (spécifié pour W 35, 736). Avec cette 
valeur, type connu ailleurs, notamment à Liège 
(DL; DFL; FEW 10, 19b RADICINA). 

3 Ce dérivé en '-ée' est souvent la réponse 
unique et a donc une valeur générale. Mais à 
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D 36, on distingue "une' rasén et Tun étoc 
['souche'] avec ses racinées'; à B 4, on distin- 
gue les rayir (B^) 'grosses racines d'arbres', 
les résini de plantes et les Бйр ("barbes") des 
poireaux et oignons. — HosrIN (D 25) définit 
*récinéye ‘touffe de racines d'arbres. 

^ V. aussi not. 57 SOUCHE, F. — Ajouter ces 
formes FEW 3, 235a ERADICARE. 

5 À B 5, se dit aussi de la racine *d'on dint 
‘d’une dent’. Ce dérivé manque à FEW 3, | 

235a ERADICARE, tout comme le dérivé en 
'-eau', *rayé ‘racine (surtout d'arbre)', noté 
pour Ligneuville [My 4] par BASTIN, BSW 
50/2, 587 (et repris par DFL). 

€ Emploi isolé (personnel?) de "hanche'; 
manque FEW 16, 141 *HANKA (oü figure Teste 
anque ‘grosse branche d'un сер de vigne"). 

7 À Vi 47, "un étoc avec ses” soket; pour ce 
type. v. not. 57 SOUCHE, n. 5. 

57. SOUCHE (carte 24) 

Q.G. 915 «une souche avec ses racines». 

Bien que les réponses se ramènent à peu de 
types (quatre radicaux et des dérivés), la notice 
n'est pas simple ni tout à fait homogene et elle 
ne refléte donc pas exactement la réalité. C'est 
que la notion est complexe et fluctuante. On 
distingue souvent, mais sans que ces distinc- 
tions aient été notées partout, les souches 
d'aprés leur grosseur (et le suffixe diminutif 
n'a pas toujours valeur diminutive: v. n. 4) ou 
selon leur état ou leur destination (souche res- 
tant en terre ou bien arrachée pour le feu). Les 
mémes termes reparaissent pour des notions 
voisines, sans qu'on puisse décider pour cha- 
que point s'il y a vraiment spécialisation de 
sens ou si la réponse est approximative. 

On a porté en note des compléments venant 
de la q. 27 «vieux tronc rabougri».' V. aussi, 
dans ce volume, les not. 185 ARBRE TÉTARD, 30 
BOUQUET D'ARBRES, 32 BUISSON, B, 37 TOUFFE, 
86 TROGNON de pomme, 147 TROCHET et 173, 
GENÊT, В 1; au volume 5, la not. 25 BÛCHE; dans 
un volume ultérieur, la not. TROGNON de chou. 
À la q. 915, le type *strouk (C) a surtout été 

noté en liégeois (mais il est connu aussi en 
namurois); 'étoc' (B), en wallon et en gaumais; 
‘souche’ (A), attesté dans chacun des domaines 
linguistiques en B.R., apparait de façon très 
disséminée: grande aire centrale de Ni à Vi; 
extrême est, extrême ouest; ‘cul’ (D) est fourni 
passim, surtout dans la moitié septentrionale. 

Ф ALF 1903; ALPic. 244; ALCB 584; 
ALLR 131; BRUN., Enq. 1495. 

A. 1. 'souche'? *soke: sok Ch 16, 27, 28, 
754, 61, 63, “64; Th 24, 54, ‘61; Ni 1, 36, 39, 

90, 107, 112; B 22-28? || *souke: suk No 1 || 
*choke: šók To 24, 37, 43, 58, 99 (d'arbuste; 
comparer *culá, D 4); A ^10, 12, ^18, ‘20, 28, 
60 (dans les taillis; comparer D 1); S 19; Ni 72 
|| 2. 'souch-eau'* (m.). *soké, -ia: sòkè L 29 | 
-ya Ch 27; Th 24; Ni 7102; Na 1, 49 (souche à 
brûler), 69, 116, 127; Ph 45; D 7,38 || 3. 'souch- 
ette"? (f.). *sokéte...: sòkèt Th ‘51 (q. 27), “63; 
Na 1, 127; Ph 69 (— dé bò), 86; Ar 1; D 7, 81, 
84, 96, 110, 113, 136; H 53; L 19, 29, 66; Ve 1, 
6, 24, 26, 32, 34 (en terre, par opposition à 
*stok), 35 (tirée de terre, par opposition à 'cul', 
D 1), 37, 39, 44; My 2; Ma 53; В 14, 15, 23; 
Ne 33, 39, 65, 69; Vi 25 (ètò, coupé), 27, ‘36, 
43, 46 | -et Na 135; Ph 45, 79; D 36; Ma 39.5 

B. 1. 'étoc' *stoc: stòk D 58, 101; L 113, 
116 (q. 27); Ve 24, 32, 34 (au-dessus du sol; 
comparer А 3); Ma 1 (-g d óp), 4-46, 53; B 12, 
22 (q. 5), 33; Ne 9, 14-16, 26, 47, 49, 60, 63, 
76; Vi 16 || *sto...: stó Ch 33, 43, 72; Th 62; 
Ni 11, 26, 28, 45, 80, 90, 93, 98; Na 6, 22, 44 
79, 99, 101, 109, 130, 135 (d óp); Ph 16, 37, 
42, 53-61, 81, 84; Ar 2; D 25, 36,94, 113-136; 
W 63 (d'arbuste); L 85; Ve 40 (Lodomez), 41, 
47; My 3-6; Ma 51; B 2, 3, 4-11, 16, 21, 30; 
Ne 4, 11, 20, 723, 24, 31-44, 51, 57 | -ó Th 14, 
53 || *éto, -ô: ètò Vi 6-13, 18, 21, 22, 25 (non 
coupé; comparer A 3), 38 | -o Vi 27 (razéy a 
blank ~) | -ő Vi 2 (d óp) || “to: tò Vi 35, 47 || 2. 
"eau? (m.). *stoké...: stòkë B 4 | stoke My 3 || 
3. '-ette? (Т). *s(i)tokéte...: stòkèt L 94 | sit- 
L 66, 114; В 4 | sut- Ve 38, 40, 42; My 1 | sèr- 
My 3 || 4. -ée (f). *s(Dtokéye...: sitókéy 
Ph 42 («tronc avec branches qui repoussent».) | 
-ёу, -éy Ch ‘54 (q. 27); Na 84, 109, 135 (òn viy -, 

D 
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q. 27); D 68-73; H 37 | sé- H 728 (q. 27), 38, 
/39 | èstòkèy Ph 37 («tronc avec branches qui 
repoussent»; comparer B 1) | -éy Ni 90 | éstóké 
A 7 

C. 1. *strouk!2...: struk Ni 17 (òn sét-), 20 
(q. 27); D 34, 64, 96 (q. 27); W 3, 13, 35, ‘36, 
63; H 1, 27, 28, 38 («gros morceau de bois»), 
^42, 46-50, 67, 68, 69 (q. 27); L 4, 14, 19, 43, 
61, 85, 87, 99 (q. 27), 101 (q. 5 ó vi ~ di čår- 
nal *une vieille souche de charme', par ex. 
dans une haie), 106, 116; Ve 24 (q. 27), 40; 
Ma 2 | -ó- Ve 31 | -à- Na 19 (q. 27) || 2. 
"-illon'? (m.). *strukion: strukyô Na 116 || 3. 
"-ée™4 (f). *s(i)trukéye...: sitrukéy Na 19 | 
stré- Na 30 (d òn Ьдёу). 

D. 1. "cul (d’arbre)': No 1, 2; To 13, 28, 
39, 48; A 1, 2, 713, 37-60; Mo sauf 64; S 6-13, 
29-36; Ch 4, 27, 33; Th 2, 5, 25-46; Ni 2, 75, 
6, 9, 11, 19, 20, 729, 33, 38, 61, 80-93; 
Na 20, 23, 49, 59, 107, 116; Ph 6-16, 81; 
D 15, 30, 40, 46, 64; W sauf 13 (y compris ‘8, 
9, 36, 39, 42; H 8, 21; L 1, 2, 7, 19, 732, 
35-45, 85, 94, 101; Ve 8, 26, 35; Ma 2, 4, 9; 
Ne 14 || 2. 'cul-ot (d'arbre: To 2)': kuló S 29, 
36; Th 72 | éulé To 2 || 3. “cula, *tchu- (*d'ar- 
bre' sauf à To 94):!* kula To 94 | ču- No 3; 
To 7, 27 || 4. "сш-ага (d'arbre: To 78): kulà 
To 1, 99; Mo 64 | külà To 78 | kul& To ‘71 | 
cülà To 73 | -ó To 6 || 5. *culasse:'5 kulas 
Vi 721, 22, 27 || 6. 'cul-ée (d'arbre: Na 30, 
129)':? kuléy S 37; Na 112, 129 | kč- Na “20 
(1* partie [prés de la souche] d'un tronc 
découpé en tronces), 30 | kuléy Th 72 | -é 
Th 64, 73, 77. 

= E. *rübosse^ (f.): rábós Ve 37, 42 (q. 6: 
"c’est une belle ~’). 

F. *râyèye, -iye:?! ráyzy Ve 42 (q. 6: "la truite 
était dans les ^") | ràyïy H 2.22 

! À cette q.. on répond souvent «tronc» 
(buk... ou 'arbre'; quelques réponses sont 
identiques à celles de SOUCHE; on n'ajoute ici, 
en note, que les mentions supplémentaires des 
types de notre tableau. 

2 Autres mentions, de la q. 27 («tronc rabou- 
gri») sauf indication contraire: sok S 10, 29 
(«tronc creux de saule», q. 915), 37; Ch 26; 
Th 54 (‘arbre mort, sans écorce’), 62, 73 (q. 915 
'arbre entier mais dont le pied sort de terre, au 

bord d'un ruisseau”); B 11; šok A 2 (à la q. 915: 
tit dé — ‘tête de saule, donc arbre tétard'; v. 
not. 185); S 1; pour le sens ‘buisson’, v. not. 32, 
B 1.— Sens figuré: No 2 "des vieilles’ *soukes 
‘des vieilles filles’. — DEPR.-NoP. distingue 
*soke (synonyme *rchape) ‘arbre tétard' et 
*soclot, *sokia... ‘souche’. À To 6 (BounG.) 
‘choque ‘pied, plant ou souche d'une plante 
Ccula d'arbre)”, 7 (Mass) id. ‘souche de végé- 
tal; plant; touffe d'herbe; buisson (*tchula d'ar- 
bre)’. — Ajouter Ph 45 (BALLE) *soke ‘souche’. 
FEW 13/2, 348b *TSUKKA. Sur les survivances 
toponymiques en liég. (rue Puits-en-Sock, à 
Liége; *é souk à L 66) et sur des formations 
collectives (en *-is' et +-eñ), cf. BTD 14, 447. 

3 À B 23, normalement féminin, *soke serait 
masculin dans "dormir comme un ~'. Influence 
du diminutif (v. n. 4)? V. aussi ALW 8, n. 36, 
ADD. 

^ Le suffixe a valeur diminutive à Ch 27 et 
Th 24 (où le simple a été noté). Mais d’après 
DEPR.-NoP., dans le Centre, *sokia, *sokéte 
‘souche, büchette' (et *soclot ‘bûche, souche") 
s'opposent à *soke ‘arbre têtard’. En namurois, 
d'après PRS., LÉON. 53 et HosrIN (D 25), le 
simple n'est pas attesté et *sokia est le type 
normal pour souche (synonyme *sokéte sauf à 
D 25 oü il a valeur diminutive; v. n. 5). Autres 
mentions: FEW 13/2, 350b. — Expression 'dor- 
mir comme un' sokya Na 49, 135 (non fourni 
en dehors de l'expression); cf. n. 3. 

° Précisions: petite 'souche' à B 23, petit 
'soucheau' à Na 127 (id. à D 25; v. n. 4); 
valeur diminutive peut-étre aussi à D 7 et L 29, 
où '-eau' et '-ette' coexistent, et peut-être en 
d'autres pts où 'souch-ette' s'opposerait à 
'estoc' ou à *strouk. À Ma 53 sókét est syno- 
nyme de stòk, et se dirait pour des arbustes 
(par ex. des genéts); à Vi 47 il est donné pour 
«racine» (v. not. 56, n. 7): 'un' tò "ауес ses’ 
sôkèt. À Ve 35 ‘morceaux de souche à brûler”: 
*dj'a rayi dès cous d’ bwè èt dju broûl'rè lès 
sokètes. — Mentions supplémentaires de la 
q. 27 («tronc rabougri»): sòkèt Th ‘51, 62 
(dans les haies); My 1 ("> d’arbre').— Pour My 
1, VILL. glose ‘souche’ et Scius ‘souche, 
büche, tronc’; à My 6 (BSW 50/2, 591) *sokéte 
‘petite souche séchée sur pied’. Pour le namu- 
rois et le Centre, v. n. 4. — Ajouter *soquéte 
Vi 5 (Mass.: ‘étoc, souche, petite büche"), ‘19 
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(BSW 37, 371 'grosse souche; morceau d'un 

tronc d'arbre’), 34 (Gloss. S'-Léger: ‘souche 

d'arbre, tronc noueux’)... Toponyme “al 

sokète à la limite de Liège et de Vottem [L 50] 

(BTD 14, 448). Büche de Noël: ALW 3, 345. 

FEW 13/2, 350b. 
6 Dérivé *soclot: v. n. 2. — *sokée büche 

(PrRS.); verbe *soker 's'altérer': v. ALW 4, not. 22 

VERMOULUES, Q. 

7 Précisions: le stòk est ordinairement la 

souche avec les racines à Ne 49 ('il va ramas- 

ser des ^"), 63 (‘arracher tout le ^"); Ma 53: v. 

n. 5; à Th 53, stó se dit aussi d'un buisson de 

noisetier qui pousse pa buféy “par touffes’; 

Ph 53 stò, fourni pour ‘souche’ sans commen- 

taire, désignerait aussi un moignon, de perche 

par ex. (q. 5). Pour stok ‘aubépine’, v. not. 154, 

D. — Terme d'affection: vi (vieux) stòk! Ve 24 

(cf. DL, Wis.; comparer ‘vf strouk, n. 12). — 

Expressions: Na 22 *bon sto ou il aroke! — 

Mentions supplémentaires de la q. 27 («tronc 

rabougri»): stòk Ve 1; stò S 36, 37; Ch 27; 

Th 2.24; Ni 97,112; Ve 37, 39; My 1; B "14; 

(è)sté Mo ‘5; de TRONC (not. 58, K): stòk B 24 

(ou--0); stò Ch 61; D 72; Ve 38 (avec?), 42 

(pied de l'arbre), 44; My 2; (IJestó Ph “47. En 

outre, variante stòk à ces deux q. pour B 6 (stò 

à la q. 915). — À préciser et compléter par les 
dictionnaires: “stok DL; Wis: SCIUS (ou *sto); 

+sto My 6 (BSW 50/2, 593 sens divers); wall. 

malm. (BASTIN, Plantes 21 ‘tronc, souche"); 

Pirs. ‘souche, tronc’; LÉON. 53 id. (synonyme 

buk ‘tronc ou tige’; *sokia, -kéte souche); 

BALLE (Ph 45) 'souche de taillis' (comparer 

*soke, n. 2); stó Vi 19 (BSW 37, 371) 'souche 

d'arbre’ (comparer sokète, n. 5); *(è)sto DASC., 

Suppl. *massif de branches qu'on laisse pous- 

ser sur une haie d'aubépine'; *éto Vi 5 (MASS.) 

‘souche d'arbre ou d'arbrisseau'), 34 (Gloss. 

S'-Léger) ‘souche d'arbre’... É. LEGROS, BTD 
38, 277, complète et corrige le sémantisme des 

réalisations de l'abfrq. *srok, dont la réparti- 

tion (tronc, souche (d'un arbre, d'une famille), 

tige (d'aubépine pour haie), cep de vigne...) 

s'avère particulièrement malaisée à partir des 

données de FEW 17, 238ab. — Büche de Noël: 

ALW 3, 347a. 
8 Mentions supplémentaires de la q. 27: 

chon; surtout connu dans une enfantine”; Wis. 

id. (et enfant 1: Scius id. ‘diminutif de sto(K)'; 

Pirs. *stokia ‘petite souche’; LÉON. id... 

9 Cf. *stokéte DL; LÉoN.; My 1 (BASTIN, 

Plantes 21; VILL. «sutoquette»). 

9 À Ph 37, on dit aussi 'une' èstokèy dé 

nòšlī ‘de noisetier’. — Cf. DEPR.-NOP. *(é)sto- 

kéye ‘buisson, souche, estoc, touffe d'arbustes’; 

Ph 45 (BALLE) "(é)stokéye ‘souche de taillis; 

touffe (ex. d'orties)'; = comparer DL *stokéye 

‘touffe (de salade, endive, еїс.)'; Copp. *(è)sto- 

kéye ‘trochée, touffe de rejetons’; PIRS. *stokée 

“ensemble des jets qui viennent sur une méme 

souche’; 'büche (synonyme «sokée»)'; LÉON. 

53 *stokéye “ensemble des jets poussant sur une 

souche’... — V. not. 37 TOUFFE, G a; 30 BOUQUET 

D'ARBRES, D 1. 

п Dérivé adjectival en '-u*: *sto(u)cou, -u 
‘usé jusqu'à la souche? (par ex. d'un balai dont 

il ne reste que le moignon)’ (BASTIN, Plantes 

21). — Attestations toponymiques (liégeoises) 

de 'souche' et dérivés ('-eau', '-ette', '-ée', 

7285 -ETU), BTD 14, 448-9. 
2 Mentions supplémentaires de la q. 27 

(«tronc rabougri»): struk Ni 19, 20; W 732, 66; 

L 7, 35, 45; B 2; -ó- Ve 32, 34. — À Ni 20, 

quand il s'agit d'arbustes, bas de la tige, du sol 

jusqu'à l'endroit où les branches se détachent; 

à L 45 aussi ‘chicot de branche’. — Sens figuré: 

Ni 19, 20 (Ard.) ton ví strouk ‘vieillard encore 

solide’; à L 45 “vi strouk ‘appellation fami- 

lière’; v. de méme DL; Wis.; LÉON. 162 “vi 

struk; comparer n. 7. — Ajouter D 25 (HOSTIN) 

*struk ‘souche (d'arbuste)'. — Préciser les sens 

par les dictionnaires cités et par PIRS. *struk 

(souche, chicot; moignon; étoc, bout, reste 

d'un arbre mort, d'une branche coupée’); 

LÉON. 54 ‘moignon’, 622 ‘moignon de balai’, 

702 (d'aprés A. Zoude) 'un visage comme 

un ~... FEW 17, 264a, mnéerl. STRUUC; 

WARLAND 177-8; GESCHIERE 265. 
13 À Ma 4, *stroukion ‘ce qui reste, par ex. 

d'un balai usé’ (DL); LÉON. 54 *strikion ou 

*struk ‘moignon’. 
14 Dérivé à ajouter FEW 17, 264a. 
15 Généralement avec complément 'd'ar- 

bre'; 'de bois' (d bwè) Ve 35; sans complé- 

ment No 2; Ch 27; Na 116; Ph 16. — Pour les 

stoké Ve 40 ("~ d'arbre’), Му 4; -ë B 3. — 

Cf. DL *stoké (d'après Forir et Grandg.) 'sou- 
formes dialectales: v. not. 54 ARBRE, CUL (vol. 

ultérieur). — À To 7 *tchul *bas, souche d'une 
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plante” (Maes); et *tchula ‘souche d'arbre’ 
(D 3). — À la q. 5, "cul de l'arbre? est dit à L 85 
synonyme de “bêr ‘tronc’; ici "cul d'arbre’ 
‘souche’. — Cf. CARL? “cu d'árbe ‘partie infé- 
rieure du tronc de l'arbre abattu, en forme de 
calotte (ou en faisait des billots de boucher)’. 
FEW 2, 1516-7 CÜLUS. 

!^ Ajouter To 6 (BOURG.) “cula ‘souche 
d'arbre’ (comparer *choke de plante, n. 2). — 
Suffixe '-at'? 

17 Suffixe '-ard' ou "ар. 
55 Frm. culasse ‘partie du tronc d’où partent 

les racines’ (dp. Boiste 1803): FEW 2, 1517a 
(pas de mentions dialectales). 

1? Plus souvent (ou plus exactement) que la 
souche, ce type désigne le premier tronçon 
scié: CARL.? (Ch 36 et 61) *culéye 'partie infé- 
rieure du tronc de l'arbre amputée de sa calotte 
terminale”; DEPR.-Nop. id. ‘partie inférieure du 
tronc’; Copr. id. ‘partie du tronc qui, sciée, 
rapporte le plus'; Mass. (Vi 5) *culée “premier 
tronçon d'arbre au-dessus de la racine'; Gloss. 
S'-Léger (Vi 34) *culáye "premier tronçon d'un 
arbre scié'... FEW 2, 1517a. 

7 A Ve 42, désigne, avec des nuances, la 
méme réalité que *sutokéte (В 3: šu т va rayi 
à stokèt ‘je me vais arracher «aux» souches’) 
et que *râyèye (F); homonyme de *rábosse 
‘pomme entière dans la pâte’ (ALW 4, 325b). — 
Mais à Ve 40, *rábosse ‘vieille souche encore 
en terre’ (BASTIN, Plantes 21), différent de 
*rágosse ‘pomme dans la pâte’. Pour M.-Th. 
Counet (Ve 40), la râbosse est plus grosse que 
la stokéte. 

?! Pour Ve 42, cf. n. 20; comprendre «sou- 
che avec racines dégagées le long d'un cours 
d'eau» (?); cette forme est citée par DFL sous 
racine, de méme que celle de H 2 (souche avec 
racines). — Comparer not. 56 RACINE, B. 

2 Autres réponses (approximatives?): buk 
Ph 33 (0 ~ "ауес ses racines’); pr, ‘pied’ "de 
l'arbre' A 12 (le dessus est le kapi); pat Vi 
35; ces mentions manquent à la not. 58 TRONC, 
B, I, J; — kus 'd'arbre' S 1; manque à la not. 59 
BRANCHE, А 6. A Vi ‘34 (Gloss. S'-Léger) 
*saroquette ‘Vieille souche d'arbre restant en 
forét'. Étymologie? 

58. TRONC d'arbre (carte 25) 

Q.G. 95 «le tronc du cerisier est couvert de gomme», complétée par 
5 «appuyé contre le tronc» et 27 «un vieux tronc rabougri».! 

П y a des nuances dans les réponses, certains 
types désignant plus spécialement, cà et là, une 
partie du tronc (le bas ou le sommet), d'autres, 
le tronc abattu... On reproduit, généralement 
dans les notes, les précisions connues. 

Le terme signifiant *tronc' est parfois accom- 
pagné d'un déterminant: *boûre, 'corps'... 
'd'arbre'; on n'en tient pas compte dans le 
tableau. 

La carte ne retient que quelques types, qui 
posent un probléme étymologique, et dont les 
aires sont intéressantes: *bo(u)dje (C), à l'ex- 
tréme nord-est; *buk (B), sporadique dans 
l'ouest-wallon, depuis la limite orientale du 
picard, mais surtout courant en namurois; 
*boüre... (A), entre les deux, couvrant l'est du 
namurois, l'ouest et le sud du liégeois et 
enfonçant un large coin dans le centre du sud- 
wallon. Ces types, qui reparaissent à d'autres 
notices (notamment TROGNON de chou, pour 

A et B), mériteraient une étude approfondie. La 
configuration des aires de "bore... (A) et de 
*buk (B) — se succédant sans solution de conti- 
nuité — pourrait appuyer l'hypothèse d'une ori- 
gine commune (v. n. 2). 

A? *boüre, -ou- (m.): būr W 21, ‘32, 35, 
^36, “60, 63; Н 1, 8 (ou -0-), 21, 726, 27, 28, 
37, “39, 42 | -u- D ‘17, 30 (q. 27; -ó- q. 95), 
732, 34; W 1,66; H 2 (ou -#-), 38, 46, 49, 53, 
69; Ma 2, 3; Ne 721 || *bóre...: bór D 30 (-ó- 
q. 95; -u- q. 27); W 42; H 8 (ou -%-); L /57, 
85, "99, 113, 114; Ma 4, 40, 49 (?) | -ó- W 739 
| -ó- Ma 24 || *bóre, *bore: bòr H 67,68; L 116 
(ou -ó-) | -ó- D 64; W 13, 30, 56; H 50; L 106, 
116 (ou -ó-); Ve 41; Ma 9-19, 36, 39 (ou -ó-) || 
*bure, -ей-, -eû-: bur Na “120, 127, 129; D 7, 
15, 25, 727, 40-58, 72-81, ‘91, 101; Ma 35, 
^50; Ne 9, 11, 20, 24 | -à-, -É- Na 30, 99, 116; 
D 26; W '45 (variante -à-); Ne 4, 75 | -é- 
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TRONC 

*boüre 

> "boure 

"bőre 

$ ‘hôre, -0- 

"Бике, -eu- 

*beüre 

“heure 

"buk, -ё- — "corps (d'arbre...) 
“bik, zs PE 

“but” 

“corsadje 

"gros de l'arbre 

"montant" 

‘pied’ 

x 

| 
*boudje м 

^ "patte" 

Á 4 

A *bodje 

W 59 (ou buk, q. 5) || *beure: bèr W “45 (ou 
413; 1,2, 73,4, 7, 35,45; Ne 14. 

B. “buk, -ü-, -&...2 buk S 31, 37; Ch 63, 

^64, 72; Th 24, 29, 43 (tronc mince, ou tige de 

légumes ou de plantes), 46-54; Na 44-79, 107- 

112, 130, 135; Ph 16, 42, 53; D 36, 38, 68; 

W 59 (q. 5; ou bër) | -à-, -@- Ni 20, 26, 61, 80 

(ou -ё-), 93, "102, 112; Na 1-19, “20, 22, 30; 

Ph 6 | -é- Ni 6, 9, 19, 28? 45, 80 (ou -&-), 85, 
^97, 98 | -i- Ni 17, “29 (de petit arbre), 72 | -i- 
Ni 20 (Ard); W 3 Cé) || *but^^ but S 19 
(q. 5). 

C. *bo(u)dje (m.)2 buč L 14 | -0- W 30; 
L. 1,19, 29, ‘32, 43, ‘50, 61, 66, “75 («sommet 

du tronc»), 87, ^90, 94, 101, 113, 114; Ve 1-35, 

39 (arch.). 
D.*tronc...: tró No 1; To 24, 28, 37, 48, 58; 

A1,7,28,37,44,50; Mo 1, ̂ 5, 20-37, 64, 775, 

79: S 1-10; Ch 4, 16, 27 (ou -ó), 33, 43, ‘54, 
72; Th 5,14, 25, 43-53, 64-73; Ni 1, "9, 11, 28, 

^29. 33, 36, 39, 61, 72, 90, 93, 107; Na 23, 84, 

101; Ph 6, /11, 15, 16, 42, 47, 54-81, 86: Ar 1, 

2 (ou -à); D 40, 68, 81, 84, 96, 110, 113, 123- 
136; W 8, 10, 13; H 8; L 39, 750, 114; Ma 1, 

20, 40, 43, 46 (7), 51; B 71, 6, 21-28; Ne 16, 

26, 32, 33 (7), 44, 47 (-6+ ou -d«), 51, 60-69, 

^10; Vi 6, 8, 16 (-6.), 22, “36, 38, ‘42, 43-47 | 

-ő Ch 27 (archaïque, ou -0), 33, 43 | -ó' Ne 14 | 
-öy Vi 8 | -o"n Vi 21 | -òy Mo 729 | -å Ph 84; 
Ar 2 (ou -6) | -à, No 2 (variante +ó, q. 5), 3 | 
A. Ne 47 (ou -à:) | -é; To 73 | -&"; To 94 | -ès 
To 1 | -éó To 39 | -;ô To 78 || *tronk”...:° trôk 
Mo 41 (archaïque); D 38 (A. Lebrun; т.) | -éX 
To 73 (ou -e;&). 

D’. *tronce...;/ trós Th 62, 82; Na 6, 79; 

Ph 79-84; D 7100, 123; Ne 9 (?), 15 (quelque- 

fois tronc sur pied; ordinairement abattu). 

E.'corps' ('d^' ou ‘de l'arbre)? No 3; To 7- 

28, 36, 37, 43, 48, “57, "71, 73,99; A 2, ‘10, 

12. ^13, 718, 20, 28-50, ^52, 55, 60; Mo ‘5, 

17,44; S 13; Th 2; Ni 29, 33; Na 101; Ph 86; 

D 113, 120; L 14, 19, 732, 87, 101; Ve 6, 8; 

Ma 42; B 12, 714, 15, 719, 22, 24; Ne 4, 5,11, 

20, 22, '23, 24, 31, 49, 60, 63; Vi ‘12, 13, 22, 

25, 35, 42, 43-47. 
E”. *согѕадје: kórsác Th 64. 
F. *montant:'? тога Mo 41; S 37; Ni 90, 

112; Ma 43; B 4; Ne 9. 
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G. "gros de l'arbre (du cerisier)":!! grò B 5-7. 
Н. 'panse': раз L 87 (ou E). 
I. 'pied'.? “pi, *pié...: pi Ve 47 [(d ap); 

Ma 29; B 2, 3, 11, 28, 30, ‘32 | pyé Mo 42 | 
pyé Ne 49, 

J. *pate:? par D 120; B 33; Ne 32, 60, 76; 
Vi 712, 16, 21, 22, 27, 37. 

К. 'estoc: ̂  S 36; Ch 61; Th ‘2; Ph “47; 
D 72; Ve 37, 38 (?), 39, 40, 42 («pied de l'ar- 
bre»), 44; My 1 (tronc debout, Cun), 2-4; 
Ma 53; B 2, 73, 9, 14, 24; Ne 26.5 

' Parfois, il n'y a pas de nom pour le tronc 
debout: on dit ‘arbre’ ou on désigne l'espèce 
(Ne 39). C'est pourquoi, à la q. de base (95), 
on répond parfois seulement ‘le cerisier": à la 
q. 5, souvent 'l'arbre', à la q. 27, souvent 
‘arbre, bois' ou un t. désignant proprement 
un arbre rabougri, une branche sèche (*sé- 
tcheü, *bigorgne', v. not. 69, ADD.), ou une 
souche. 

? Quelques bùr, -é- du tableau ont une 
variante -и- à certaines q.: Na 99, 116; D 25, 
‘26. Noter que si @ est une variante de и, en 
liégeois à procède de д. — Autres sens: a) tige 
de *surale (oseille): bòr Ma 46; -u- Na 84; -@- 
Na 20; -à- W “45 (aussi 'tronc'); — b) trognon 
de chou (v. vol. ultérieur et ci-dessous, n. 3), 
notamment bur D "16; H 20; -à- Ni 19, 20 
(Ard.); -&- L “8; -é- W 3 (points où le t. n'a pas 
été noté pour «tronc»); variantes: D 15 bar 
‘trognon’, -u- ‘tronc’; Н 8 bur ‘trognon’, -ó- ou 
-4- ‘tronc’. Pour D 25, Ноѕтім ne donne pas le 
sens ‘tronc d'arbre', mais ‘tige de chou, de cer- 
taines plantes'. — À Liège, “bêr n'est connu que 
dans *blanc-bór ‘troène’, *neür-bór ‘nerprun, 
bourdaine' (DL *bór 2). La proposition étymo- 
logique du DL (burd-, rad. de *bordon, ‘bour- 
don, bâton’) n'a pas été retenue par Wartburg 
qui classe ces formes en -r sous *BORA, avec le 
gaumais *bóre ‘cavité’, mais comparer HORA > 
ейге... (ALW 3, not. 140). HUBSCHMID, Pyre- 
näen., 23, propose *BORRA > BURRA, 'excrois- 
sance, masse, touffe’... (cf. LEGROS, Ruches 67, 
n. 123). C'est sous *BURRA (FEW 1, 644a) que 
REMACLE, DRo, suggérait de classer, avec le fr. 
bourrée ‘fagot’, le wallon *bóré ‘faisceau ou 
paquet grossier', mais, dans Étym. et phon. 23- 
38, il plaide pour un rattachement à *BORA non 

seulement de “bêr ‘tronc’, mais de "befir ‘puits 
de mine’, et de plusieurs dérivés, comme *bóré, 
*bwérion, *borsé... Notons encore que sous 
abfrq. BUK (FEW 15/2, 3a), auquel on rattache 
“buk (B), Wartburg rassemble, à côté de Га. 
buc ‘tronc’, diverses formes à finale altérée раг 
des rencontres formelles ou sémantiques avec 
d'autres groupes de mots: buf, but, bus et bur 
(Wace, fin 13* siécle, Gdf.; TL). — Expressions: 
L 116 *i fåt k'on s' prinde â bòr po-z-am'ni ås 
cohes ‘il faut qu'on se prenne au tronc pour 
arriver aux branches', expliqué par un exemple: 
*i fåt platch'ter lès parints po-z-avou l’ djóne 
féye ‘il faut faire des façons avec les parents 
pour avoir la jeune fille'. 

? Quelques bük, -é- du tableau ont une 
variante -и- à certaines q.: Ni 93; Na 1, 19, 
20, 22; Ph 6; autres variantes: bik Ni 85 
(-é-); Na 6 (-@-). — Au sens “tronc (d’arbre)’, 
ajouter, d’après CARL 2, “buk Ch ‘55, 61; 
Th 735; Ph 728, 45 [mais BALLE: ‘trognon 
de choul 752; — à la q. 915, pour ‘souche’ 
(not. 57), on a répondu buk à Ph 33 (égale- 
ment pour 'trognon de chou’): comprendre 
"tronc ?, cf. la glose de buk à D 68: «souche 
d'arbre, là oü l'arbre est coupé = tronc» [sic]. 
— Autres sens: a) 'tige de végétal non 
ligneux': buk Ch 33 (de surél ‘оѕеШе”); Th 29 
(de petite plante, par exemple de céleri), 46 
(de fleur), 54 (de fleur, d'arbrisseau; rare pour 
un arbre); Ph 37 (tige de chou, de chou de 
Bruxelles, de maïs, de tabac, q. 27); bot. -@- 
Na 19 (de sural, de fary; mais aussi 'tronc 
d'arbre’), 23 (tige fine), 30 (d'une feuille de 
rhubarbe); bék Ni 28 (donné aussi pour 
‘tronc’ à la q. 27, mais à la q. 5: «seulement 
de céleri; dans le céleri, on distingue lè Ый 
bêk, lé gró bêk, lé pté bék»); — b) spécialement 
‘trognon de chou’ (cf. vol. ultérieur et ci-des- 
sus, n. 2), notamment buk Ch 61; Th 62; 
Ph 15, 33, 37, 45; Ма ‘96; -ù- Ph 16 (points 
oü le sens 'tronc' n'a pas été noté dans ГЕН, 
mais oü il arrive que des dictionnaires le 
signalent). — Ajouter encore, d'après CARL.2, 
Ch 33, 735, 736 buk ‘tige de céleri, d'oseille, 
de tabac'. — Sur cette famille trés complexe, 
v. LEGROS, Ruches 69-72; FEW 15/2, 3a, 
abfrq. ВОК. — Sur les toponymes, fréquents 
surtout dans la région namuroise (Ph, D-nord) 
*buk, ou, sans consonne finale, *bu-, *bo-, qui 
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peuvent reposer sur un sens 'tronc' ou sur 

un sens 'source, fontaine', cf. L. REMACLE, 

DW 12, 26 sv. 
4 Pour -t final, cf. n. 2, in fine; REM., 

DW 12, 28. 
5 Le terme est glosé ‘souche d'arbre dans une 

haie' à L 101 (q. 5); parfois, il désigne spécifique- 

ment le sommet du tronc, l'extrémité d’où partent 

les branches (L ^75, 87 ‘il y a un nid sur le b. de 

l'arbre"; Ve 6) et seulement par extension, et plus 

rarement, le tronc entier. — Coexistence de C et 

A à W 30; L 113, 114. — Autres sens (anciens): 

‘tronc du corps humain; nef principale d'une 

église; corps d'une chemise d'homme' (DL; 

DBR 8, 75). — L'étymon proposé par HAUST 

(DL; Étym. 33) a été admis par FEW 15/1, 101b: 
néerl. BEUKJE, diminutif de beuk, buik ‘ventre’; 

mais il a fait l'objet de diverses critiques: 

"WARLAND 68-9 et 267; GESCHIERE 25-26. 

REMACLE, DRo 128 et 430, s.v. *bodje, Gloss., 

s.v. *bodjét ‘courtaud’, propose de le rattacher 

à BULGA, FEW 1, 605. V. not. 37 TOUFFE, E. 

6 À D 38, où le terme est masculin, ce doit 
être "tronc' avec -k prononcé (FEW 13/2, 339b 

TRÜNCUS); aux deux points picards, oü le genre 

n'a pas été noté, ce pourrait être ‘tronche, f. 

7 FEW 13/2, 337 TRÜNCEUS. — C'est peut- 

étre le tronc abattu, coupé; précision notée 

pour trós Ph 45 (‘section de l'arbre abattu’); 

D 15, 110; Ma 1; B 22; Ne 11, 15 (‘abattu, en 

général’), 24, 39 (coupé et transformé; pas de 

nom pour le tronc debout; v. n. 1), 43; -as L 2. 

8 FEW 2, 1215a còrpus. — Pour la forme, v. 

vol. 14 (à paraitre). — Connu aussi pour 'tronc 

abattu” à B 23; Ne 32; Vi ‘1, 6. Mais ce doit 

étre le sens également en certains points figu- 

rant dans le tableau: à Ne “22, par exemple, le 

'corps' est la partie du tronc utilisable, par 

opposition au *(A)oupí ‘tête’, partie non utilisa- 

ble (pour ce mot, cf. not. 60 CIME, n. 11). 

? Sens à ajouter FEW 2, 1215a CÓRPUS. 

10 FEW 6/3, 108a *MONTARE. 

! Ajouter ces mentions FEW 4, 274b 

GRÔSSUS. — Déterminant: "de l'arbre' B 6, ‘du 

cerisier’ B 5, ‘de l'arbre du cerisier’ B 7. Com- 

parer cette dernière réponse à B “14 "l'arbre du 

cerisier' (/ db dò séliZt). 

12 FEW 8, 297a PEs. — А А 12, on oppose le 
pi, "de l'arbre', souche, au kupie, dessus (cf. 

not. 57 SOUCHE, n. 22). 

13 FEW 8, 31a PATT-: — Comme le précé- 

dent, ce terme désigne probablement la partie 

la plus basse du tronc; à Vi 35, pat est donné 

pour ‘souche’. 
4 Pour la forme, v. not. 57 SOUCHE (tableau 

et notes); c’est le sens le plus fréquent de ce 

terme. On ne retient pas ici les réponses 'estoc' 

de la q. 27, oü on répond assez souvent par un 

terme signifiant ‘souche’. 

15 Autres réponses: nati ('moitié") Vi 18; 

— bon? Ma 43 (v. not. 60 CIME, n. 11); — pour le 

tronc abattu: *houre, -eu-: hur Ma 29, -è- Ma 

1 ("quel beau ~ !"); littéralement "ие", cf. 

FEW 4, 516a *HÜRA (ang. hure 'téte, chéne 

étêté’); — *róle ("roule"): ról Ve 40 (m. ou f., 

*tronc abattu ou destiné à étre abattu et débité 

en planches”); My 1 (tronc abattu, ou gros des 

branches maítresses); sur ce terme, cf. ALW 5, 

59b; — *fawé Ne 44; dérivé en '-eau' de faw 

‘hêtre’, subsistant, dans un sens spécialisé, en 

dehors de l'aire actuelle de FAGUS (v. Tous- 

SAINT, Dénom. 1, 151, 158); pour HÊTRE, v. not. 

136. — Autre généralisation d'une espèce: à L 

101, *tchornale ‘charme’ s'appliquerait à n'im- 

porte quel tronc (q. 27 in viy còrnal tôt mèz- 

brugèy); v. not. 159. — À cette q. 27, quelques 
réponses désignent plus exactement le tronc 

rabougri: v. not. 69. — Enfin, à B 30, Ne 60 et 

Vi 47, on a répondu 'écorce' (v. not. 61). 

59. BRANCHE (carte 26) 

Q.G. 1580 «abaissez la branche pour que je cueille des fruits», complétée par 

10 «il y a un nid sur la branche, à la cime de l'arbre» 

et 6 «une branche pourrie m'est tombée sur la figure». 

Type normal en picard, "branche? (B) est éga- 

lement connu dans les autres domaines linguisti- 

ques de B.R., oü il tend méme aujourd'hui, sans 

doute sous l'influence du francais, à concurren- 

cer, voire à évincer l'autre type traditionnel 

wallon et gaumais, "cuisse' (A), représenté par 
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E 
No 

з 

BRANCHE (type 'cuisse") 

©) "cohe 

© *'cohye 

9 ‘coche 

Ф ‘cwèche 

& ‘couche 

Ө "cuche... 

des formes phonétiquement régulières non usi- 
tées au sens de ‘cuisse’! 

Des spécialisations sémantiques entre À et B 
ont été notées çà et là (grosse et petite branche, 
branche vivante ou morte); la plupart sont 
indiquées dans le tableau? où on signale par 
des crochets les réponses qui n’ont été fournies 
qu’à la question 6 (certaines de celles-ci, du 
moins pour À, ne s’appliquant peut-être qu'à 
une branche pourrie, comme c'est précisé pour 
quelques pts). 

Quelques autres termes désignant une bran- 
che pourrie ou séchée sont regroupées en 
ADD. 

Ф ALF 170; ALPic. 240; ALCB 551: ALLR 
135; BRUN., Eng. 192. 
АЗ 'cuisse' ̂  I. *cohe: kèh D 64; W 8, o 

[13]. 30, [732], 35, [/36], 42, "56; H 1, 49, 50, 
67, 68, [ 70, 77]; L 1, 2, 3, 4-29, ^32, 39 
(-0-), 43, 45, 750, [57], 61-87, “90, 94, 799, 
101-116; Ve sauf 47; My 1, 2; Ma 2-19, 24 | 
-А' W 10; L 35. 

TOME 6 
p CARTE 26 

II. *cohye: kòy D [732], 34; W 21,63 (-y/3); 
H 2, 728 (-h/$), 46, 53; My 3-6; Ma 20, 29 
(q. 6 et 10; ou -#); B 2, ‘3, 4, 5, 6 (q. 10; ou 
-5), 7. 

III. *coche: kòs Ni 2, 75, 6, 79, 17-28, 45, 
61 (petite branche), 80, 85, 93, 797, 98, “102: 
Na 1-19, 720, 30, 49, 59, 79-101, 116, “120, 
127, 129; D 7, 15, [716, 717], 25, [26, 27], 
30, 38-58, 68-84, [91], 96, [101], 113; W 1,3, 
739, “45, 59, 63 (ou-x/$, q. 10), 66; Н 8, 726, 
27, 37, 38, 739, 42 (branche du peuplier [!]), 
69; Ve 47; Ma 1,29 (ou -x, q. 6 et 10), [35, 36 
(petite branche), 37 (petite)], 39-43; B 6, 9, 
12, 15, 16 (petite), “19, [21 (branche coupée), 
22], 23, [30]; Ne [4-/5 (petite branche al kôpèt 
‘au sommet”), 11, 14-16 (branche coupée), 20 
(petite, d'arbre abattu), 722, 723, 24-31, 32 
(séchée)]. 

IV. *ewéche: kwès Ph 81, 84. 
V. *couche: kuš S 29 (q. 6 et 10; -u- 1580; 

plus petit que brás), [37]; Ch 4-43, 54, 61, 63, 
‘64, [72]; Th 5, 24, 29 (grosse branche), 43 
(terme rare), 46, 53; Ni 1, 11, 36-39, 72, 90, 
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107, 112; Na 22, 23, 44, 69, 107-112, 130, 

135; Ph 6, 15-16 (ou -&-), 33-69; Ar 1; D 36, 

94 (mais -u-, q. 6); [Ne 750]. 

VI. *cuche, *keuche...: kuš S [19 (grosse)], 

29 (ou -u-); Ni 33 (q. 6, ou -@-); Ph 79; D 94 

(q. 6; ou -4i-); Ne [33, 60 (= D]; Vi [2 («petit 

tronc d'arbre coupé»)], 8, [721] | -&- Ni 33 (ou 
-u- q. 6) | -&- Ar 2; D 110; Ne [44 (pl., décou- 
pées, pour fagot); Vi [22, 27], 42, 46, 47 

(surtout petite branche). 
B? *branche' 5 I. *brantche, -ап-...: brác 

Ch [27, 61], 72; Th 29, 43, [53], 54, 62, 64 (ou 

-4 q. 6), 72, 73, ^77; Ni 2, 5 [61 (plus grosse 

que Fo: Na 107, 127, [135]; Ph “47, 54, [61], 

69, 81, 86; D [7], 46, 64, 72, 81, 91, “100, 

101, 120-136; [H 21]; L 1, [61], 85, 87, "90; 

Ve [38 (?)], 40 (?); My [1 (Lerho)]; Ма 35-39, 

[40], 43-53; B ^1, 6-11, 714, 15, 16, 719, 21-30, 

^32. 33; Ne 4, /5, 9-15, [16], 20, 722, 23, 24- 

49, ‘50, 51-69, ‘70, 76; Vi 2-18, 21, 22-35, 

^36, 37-43, [46], 47 | -à^- [Ve 34] | -à- My 1 

(Сил) | -à- W 13, 39; H 21, [ 28, 38], 46, 69; 
L 2 | -à- L 61 | -o- W [3], 21, 32, 45; H [26 

(grosse)], “39, “42, [69]. 

II: *branke...: brâk No; To (y compris “44, 

150,751) sauf 7, 78; А 1-7, 10, 12, 713, 18; 
^20, 28, 37 (ou -š q. 6), 44, 50, 752, 55, 757, 

60; Mo 1 (ou -3), 9-23, 29, 41-64, 770, 775, 

[77], 79; S 1-19, 31-37; Th 2, 5, 14, 25 | «de 

S "28 | -à^- Mo 37 | -â- To 78 | -ë/ã- To 7 (-ë- 
q. 6; -é°- q. 10). 

Ш. *branche: bras A 37 (q. 6, ou -k); Mo 1 

(ou =k); S 29 (gròs kus); Th [46], 64 (q. 6, ou 

-&), 82; Ph [6], ‘11; Ar 1; D 110. 

! On verra dans un volume ultérieur que 

cuisse se rend par une forme empruntée au 

français (*cwisse, -che...) ou par d'autres ter- 

mes: "fesse", "gros de (la) jambe"... 

? Reprenons-les ici plus systématiquement: 

"cuisse" (A) est glosé ‘petite branche” à 5 29 

(cf. "branche" ‘grès kuš’); Ni 61; H “26; Ma 36; 

B 16; Ne 4-/5 (‘fine branche du sommet ); 

Vi 47 (surtout “petite branche"); — 'branche de 

peuplier? Н 42 ('branche', type général, de 

chéne...: "cet arbre-là a trop de branches"); — 

*branche coupée' Ph 54 (de l'arbre abattu); 

Ma 43 (q. 10, mais on répond kòs à la 

q. 1580); B 21; Ne 14 (èn kòš du јавб; alé ó 

kóš ‘aller ramasser des branches coupées’), 15 

(à terre), 16 (alé ó kos "aller chercher des bran- 

chettes mortes’), 20 (‘petite branche coupée”), 

32 (‘branche séchée”: ë ë sté ó kos ‘j'ai été aux 

-7), 44 (‘branche tombée à terre’: alé ó ka 

‘ramasser du bois mort’). — Par contre, kuš est 

dit ‘grosse branche’ à S 19 (et kuš à Th 29: 

sans doute sens général). 

3 Aux variantes du tableau, ajouter les sui- 

vantes, provenant des q. 6 ou 10: pour le type 

A, kèh W 10 (-h”); Н 53 (-x); kóy (h) L 39; Ve 

41, 44; -x/$ W 63 (-3); — pour le type B. -àc W 

13 (c); -ak Mo 37 (Cak), -ак No 1-2 (-ãk); 
bréäk To 6 (q. 6; brèyâk q. 10). Pour To 7, 
MaEs note *branke et *brinke et le verbe 

*débrantchi, avec palatalisation. 

^ Ajouter *couche Ch ‘35, “46 (CARL.); 

*cuche Vi ‘5 (Mass., ‘petite branche coupée et 

séchée’), ^19 (Liéc., BSW 37, 320 ‘branche 

d'arbre’)... Autres mentions dans FEW 2, 

1261-2 CÓXA. 
5 Quelques dérivés ont été notés par l'EH: 

a. "-ette" (f): kohet L 29, 45; -èt Н 69; -$èt Ma 

53; B 16; Ne 32 (brindilles); -šat Ne 14 (bran- 

chette, rameau coupé); kasèt Ch “19; v. aussi 

not. 180 FAGOT. Diminutif bien connu: *cohéte 

DL; Wis.; Scius; VILL. («coxhette»); *cochéte 

(Pirs; Hoer 1. *couchéte (LÉON; CARL: 

Ch ‘35, ‘46; Th 334); -ète (BALLE); *cuchéte 

(Mass.; LiÉc., BSW 37, 320)...; — b. '-eau' 

(т.): kòhè L 45 (~ t sélih, t rócé gruzal ‘petite 

branche garnie de cerises, de groseilles rou- 

рез”); -Aë Ve 34 (-hye, arch: ~ t fró"bà"h de 
myrtilles); Ae Ve 32 (-hye, arch; ~ t fróbóh); 

kuša Na 107 (rameau garni de cerises; diffé- 

rent. de fuya ‘branchette coupée garnie de 

feuilles"); v. aussi not. 147 TROCHET, V 2. 

Diminutif bien attesté pour un rameau garni de 

fruits ou, plus souvent, simplement de feuilles. 

Cf. DL *cohé ‘branchette (garnie de fruits)’; 

Wis. id. 'branchette'; REM. Gloss. *cohié 
A Z 

*branchette'; SCIUS *cohé ‘émondes; rameau’; 

Уш. «coxhai ‘rameau, petite branche'»; 

Liéc., BSW 37, 320 (Vi 719) *cuché ‘branche 

d'arbre garnie de feuillage’; Mass. (Vi 75) id. 

*branche d'arbre munie de ses feuilles vertes 

ou séchées’; Pirs. *cocha ‘émondes, branche 

recouverte de feuilles retranchée à un arbre"; 
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CARL. (Ch ‘35, ‘46, “61; Na 69) *coucha ‘bran- 
chage, rameau feuillu’; LÉON. 54 id. ‘branche 
feuillue' (synonyme *fouya; comparer Na 107, 
ci-dessus); Ноѕтіх (D 25) id. ‘petite branche 
feuillue'...; FEW 2, 1262a CÓXA; — c. '-15' (m.) 
“ensemble des branches et des feuilles’: Ma 4-9 
Гар è bë fuyi; ké kóhis k il a! (q. 1186). Type 
connu ailleurs (généralement au pluriel) pour 
‘émondes” (DL; Wis.). — D'autres dérivés subs- 
tantivaux sont signalés par les dictionnaires: 
"-elette' Ph 42 *coucheléte ‘rameau, ramille’ 
(Сакі. 2); — '-ons' Vi ^5 *cuchons, m. pl., *peti- 
tes branches séchées réunies en tas’ (Mass.). — 
Ainsi que des adjectifs: Ve 39 *cohelou (syno- 
nyme *ғатои; à Liège *brantchou) "branchu? 
(REM. Gloss.); *coheleñs “id.” (WIS); — et des 
verbes: *coheler ‘se ramifier’ (Wis. sens tech- 
nique [houill.] en liégeois: v. DL). V. aussi 'des- 
cuissier', '-eter', “eler! ‘ébrancher, élaguer’, 
not. 183, A et *scochi ‘plier’, not. 70, n. 12. 

* Ce type est bien connu, et traditionnel, 
aussi dans la zone A, ой les enquéteurs, surtout 
attentifs à 'cuisse', ont omis généralement de 
le noter. Les dictionnaires wallons et gaumais 
l'attestent (v. *brantche DL; Wis: Scius; 
LÉON.; CARL.; Mass.; Gloss. S'-Léger...), au 
sens propre et dans des sens particuliers, ainsi 
que divers dérivés ('-ette", '-u', 'debrancher"; 
pour ce dernier, v. not. 183, B). FEW 1, 496. 

ADD. Branche séchée, pourrie... Types par- 
ticuliers, notés à la q. 6 (outre 'cuisse' en cer- 
tains pts, v. ci-dessus, n. 2). 

А. 'coral' (m.). *corá, A -ô...:'! kora H “28 
(brác party, sòkéy); L “99; B 33 | -à D 64; 
H 38 (à Gives, grosse branche séche de chéne), 
42, 49-53 (sec koh); Ma 2 (branche de chêne 
qui s'écorce et séche sur l'arbre), 4 (id.) | -ó, 
-ó Ch 61; Th 24; Na 79, 135; Ph 33 (branche 
pourrie ou séchée); D 46, 72, 73 | ku- Vi ^42. 

В. 'bigorgne' (f.). *bigógne, -orgne, -огпе:2 
bigóñ Ph 45, 86 | -orñ Th “61, 62, 64 (cf. not. 
178, n. 12), 82 | -órn Th ‘51, /52, /55, 73. 

C. 'rainceau' (ml *rinche? résé Ne 16 
(branche morte, sur l'arbre ou tombée). 

D. *sétcheü:^ ѕёс H 38 (Gives); Ne 9 (f. 
D”. *sétcheron? (m.): sécró Vi 35. 
E. ' vessarde' (f.). *véssóde:? vèsót Ni 2 et 75 

(branche séche tombée de l'arbre en forét). 

F. *morgale' (f.): mórgal A 60 (q. 27, spé- 
cialement grosse branche desséchée que le 
vent a fait tomber: *cacher as ~5) 8 

! Comparaison traditionnelle: sé& kòm 6 
kóró ‘très sec’ Na 135; D 73. — Ajouter *corau 
‘branche de bois mort’ à Ch ^39, ^58, “67; Th 
^34, 35; Na ‘41; Ph 42 (CARL. ; v. aussi BAL, 
Bûch., 206), namurois (PIRS. d'après 
GRANDG., “branche de chêne morte'; LÉON. 
699 ‘souche d'arbre тогі”); gaumais: Vi “19 
*coûreau ‘branche desséchée et encore adhé- 
rente à l'arbre" (go, BSW 37, 318), 734 
*coureau ‘branche desséchée ne comportant 
plus que le сеш” (Gloss. S'-Léger)... Autres 
mentions: FEW 2, 1171 còr. — À Ph 45 
(BALLE), où la branche sèche se dit *higôgne, 
le *corau est un déchet, en forme de prisme 
triangulaire, qui reste d'un quartier aprés débi- 
tage des *clapes (merrains). — Autre sens (dans 
le vocabulaire de la houillerie) en liégeois 
(DL). 

2 Ajouter nos mentions FEW 1, 353a BICOR- 
NIS. 

* On dit à Ne 16: alé ó résé (comparer ~ ó 
kòs, ci-dessus, n. 2); on les abat, dans la forêt, 
à l'aide d'une longue *bardache terminée en 
*crotchét. — FEW 10, 51b, *RAMUSCÉLLUS; cf. 
le méme type au sens ‘trochet de noisettes”, 
not. 147, V 1 b. Sens dérivé: 'groseilles noires, 
cassis’; v. not. 111, ADD. IV 2. 

^ Ajouter Ph 45 (BALLE) *sètcheü, f., ‘bois 
mort”; v. aussi BAL, Bûch., 206, Entre-Sambre- 
et-Meuse ‘lès ѕёгслейѕ, f. pl., ou tèl sétch bos; 
DEPR.-NoP. *sèkeñrs, f. pl, ‘brindilles 
séches'... FEW 11, 588b siccus. 

? Ajouter FEW 11, 587a siccus. 
° Type bien attesté au sens ‘poltron(ne), 

peureus(e)’. Ajouter ce sens FEW 14, 532 
VISSIRE. 

7 À To 99, *morgale ‘pierraille, cailloutis’. 
Étymologie? Comp. swall. morage ‘arbre 
mort, branche sèche tombée de Гање’ Dial- 
Belg 19, 24, Giv. ‘mortalité’ FEW 6/3, 133a 
MÒRI. 

8 Ajouter La Hestre [Ch 24] *moraye, f., 
‘arbre mort, branche sèche tombée de l'arbre" 
(Dasc., Suppl.). 
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O ‘copète.. 

e `coupëte 

e '"coupét 

Q "coupi, -iyer... 

& *copinète 

= “houpe 

— ‘{h)oupète 

exa "(h)oupí... 
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ГП *croupète 

© чоирёе хо *courone 
^ *tchoupète, *tchu-, -i- = 4. -*cvounéte 

À “tchipelëte Sad 

[ ] "tchiroupéte... *sopéte 

v *couméte *bétchéte.. 
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60. CIME (carte 27) 

Q.G. 10 «il y a un nid sur la branche à la cime de l'arbre». 

Toutes les réponses ne sont pas absolument 
synonymes, certaines désignant toute la tête, 
d'autres, la pointe extrême. 

Le type le plus fréquent, connu dans cha- 
cune des variétés dialectales du domaine, est 
'coupette' (A), mais, dans le contexte de la 
question, il est parfois concurrencé ou rem- 
placé par d'autres types: particulièrement *bë- 
tchète ‘pointe’ (К) en liégeois (type plus large- 
ment connu, mais dans d'autres applications); 
nombreuses autres formations, surtout diminu- 
tives, en gaumais et dans la zone de transition 
entre le wallon et le picard. 

Il est curieux de constater la ressemblance 
phonétique de beaucoup de ces dénominations, 
pourtant d'origines différentes: *co(u)pète (A 1), 
*(h)oupète (B 2), *toupéte (C), *tchoupète (D 1), 
*coumète (F), *croupéte (G), *crounéte (H 2), 
*sopète (J). 

On retrouvera plusieurs de ces termes à d'au- 
tres notices: BOUT de la langue; POINTE, v. vol. 
ultérieur. — Comparer not. 184 ÉCIMER, ÉTÉTER.! 

* ALF 1791; ALPic. 243; ALCB 555; 
BRUN., Enq. 827 (en haut d'un arbre). 

A. 1. ‘à la? (fine, pure...) coupette' ̂  
*copéte...: kòpèt Ch 33; Th 82; Ni 2, /5,6, 9, 
11, 17, 26, 28, 39-61, 80, 93, ‘97, 98, “102, 
107, 112; Na 1-19, 20, 22-129; D 7-40, 58-84, 
91, 96, ‘100, 101; W 1,3, ^8, ‘9, 10, 13, ‘32, 
739, 45, 56, 66; H 2,8, 26, 38 (à Gives), ‘39; 
L 1-7, 32, 35, 39 (kopet), 43, 45, ‘50, 61, 66, 
85, 99, 101, 106, 116; Ve 1, 8, 24, 31-41, 44, 
47; My; Ma 1-39, 43-53; B ‘1,2, ‘3, 6-9, 12, 
^14, 15, 16, "19, 21-30, 732; Ne 4, 75, 9, 26 | 
-et Ni 19, 20; Na 135; Ma 42 | -at Ne 14-16 || 
*coupéte...: kupèt To 39, 48, 71; A 1-12, 720, 
28, 37, 50, ^52; Мо 1 (quelquefois), 9, ^29, 41- 
58, 775, 79; S 1-19, 728, 29, 31, 37; Ch 4, 16, 
^19, 27, 28, 43, 54, "64; Th 5-73; Ni 1, 33-38, 
72, 90; Na 130; Ph 6, ‘11, 15, 16, 37, 42, ‘47, 
53-69, 81-86; Ar; D 94, 110, 120, 123, 136 
(var. -et q. 2050); B 33; Ne 11, 20, 722, 723, 
24, 31, 32, 39, 43, 47, 49, 50, 51-63, 70, 76; 
Vi 2-16, 721, 27, 35, 36, 37, 38, ‘42 | -et S 36; 
Ch 26,61; Th 72, 51; Ph 45, 79; Ne 44; Vi 22. 

2. "au (sur le? coupet'5 *coupét...: kupé 
No; To 13, 28 | -éy To 6. 

3. ‘au соџр-іег'.? *coupi, -iyer...: kupi A 2, 
7 | -ï, A 12 | -i To 27,37 | -iyé A 713 | «coupié» 
To 736, 57 | kupiyé А 10 | kàpiyœ А ‘18. 

4. *à Г fine copinéte:? al fin kòpinèt Ph 33. 
B. 1. *houpe? hup Vi 16 (la — è kase ‘la tête 

a cassé”), 21, 22, 27 || 2. *(h)oupéte:'? hupèr 
Ne 33; Vi 47 | (h)ai- Ne 69 | u- Ne 65 || 3. 
*(h)oupi'!...: (h)aipi Ne 11 (tête d'arbre: ë bë 
~) | hupi Vi 27. 

C. *toupète!2...: tupèt A 44, “57, 60; Mo 1, 
20, 41, 770 | -ét Mo 64. 

D. 1. *tchoupéte, *tchu-, *tchi-;? čupèt 
Mo 721 (d'après le témoin de Mo 20, q. 2050), 
23 (rare) | ču- Mo 17 | čipet Ch 61 || 2. *tchi- 
pelète: Ciplèt Th 24. 

Е. *tchiroupéte, *dji-, *tchirlou-:^ ciraipet 
Ch 16 (al ~ ‘tout à l'extrémité"); Th 5 | -et S 29 
| girupèt Ni 39 (ou al pér ~), 112 | Cirlaipet 
Ch 63. 

F. *couméte:'? kumèt Vi 25, 43. 
G. *croupéte:!? kraipèt Mo 37. 
H. 1. *courone:" karón To 24 || 2. *crou- 

néte: kranèt Vi 46. 
I. ‘au’ *son:'? só To 73, 99. 
J. "à la' *sopéte:'? sòpèt L 4, 7. 
K. ‘à la (fine)? *bétchéte?!...: becer Ni 17, 

28; Na 30, ‘120; Ph ‘47 (à la fine pointe; com- 
parer À 1); D 34, 46, 64 (q. 2050); W 1, ^8, ^9, 
10, 21, 30, 732, 35, 736, ‘39, “42, “45, ‘56, 50, 
63; H 1, 2, 21, 26, 27, "28, 37, 38 (à Gives), 
‘39, "42, 46-69; L ‘3, 4, 14-29, 732, 39 (beteh), 
43, "50, 61, 66, 87, ‘90, 94-113, 116; Ve 1-26, 
32, 34, 37-40, 42, 44; My 1, 2; Ma 2-19, 24 
(q. 2050), 40; B 2, 3, 4-7, 12 | bi- B 23 
(extrême pointe; plus haut que kòpèt A 1) | 
bécet Ni 19, 

L. "pointe": pôt To 73 | pwét W 21. 
M. "à (sur) la (pure) fléche*:? al flic Ni 85 | 

sÉ l flëë Ni 26 | al pur fléc Ni 28 | al pêr fléc 
Ni 98. 

N. "à la fine crête": al fin krès Ne 16. 
О. 'cime*": sim Ar 1; L 66; Ma 53. 
P. "А la téte';? сёз H “42; L ^50 (èl ~, "en la 

—) | tyet A 50 | čyèt To 58. 
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Q. ‘tout à I” *ascape* ‘de l'arbre": tòt a l 

ае D 113. 
'(tout) еп haut (де l'arbre)': ë ó To 7; 

Mo 23/6 (y) d To 78 |2 ó To 43 | 2 é No 1 Le 
č; To 94 | â hó Vi 18 || tut ë ó To 2, 7; Mo 20 
| wd To:13 (Ch. G.; - ë è enq. J.H.) | - é 
£S 6|-- ë óA 55 | -- ë e, To 1, 73 (enq. J.H.) 
IH 7 plus haut de l'arbre": ô pu hó Ve 24. 

S. '(tout) en le dessus de l'arbre': u dz& 

D 132 | tut -- Ne 44. 

! Sont ajoutés ici les types substantivaux 

recueillis à la q. «écimer»; v. les notes. 

2 En général "à la’; sù / à A 720. 
3 Pour désigner l'extrême pointe, on déter- 

mine toute l'expression par un adverbe ("tout à 

la cime") ou le substantif par un adjectif ou un 

nom: a. "пе": fin Th 53; Ni 1; Na 1, 20, 79, 

101, 107, 116, 135; Ph 37; D 36-40, 72, 73; W 

^56; Ma 36, 46; B 24; Ne 14-16, 31, 32, 47; 

fèn L. 1 (ou fi), 7; Ve 37, 39; — a. "Dn fi 

(var. dénasalisée de *fin; v. DL; REM., Synt. 1, 

187-8; FEW 3, 562b FINIS) W 78, ‘9, 10, 13; 

L 1 (ou fen), 45, “50 (tòt al fi k.). — Le mascu- 

lin étonne devant un substantif féminin: exten- 

sion arbitraire du tour avec adjectif (*ff señ ' fin 

seul’); ou altération de "бп à la coupette'?; — 

a”. *fignére: fiñér Na 116 (ou *fin); la finale ne 
doit pas représenter '-iére' (Na 116 püsër 

‘poussière’). — b. "рше": pur Na 22; -ù-, -&- Ni 
19, “102; Na 6; -é- Ni 17, 28, 98. Cf. PrRs. 386 

tà pure copète do tiène *au sommet extrême 

de la côte’, à l' pure bëtchëte di e sabe ‘à Гех- 

tréme pointe de son sabre'; LÉON. 625 *pure 

(ou fine) copéte; comparer M. — c. *mére: mer 

Na 107. Probablement, malgré la différence du 

syntagme et, parfois, le figement de l'expres- 

sion, substantif ‘mère’ utilisé comme intensif, 

en général avec un adjectif comme "seul" (DL 

+тіёнѕей), "пи" (REM., Synt. 1, 188), "large? 

(LÉON. 624 *au mérlaudje ou mièr-, synonyme 

tau fin laudje ‘large ouvert’); FEW 6/1, 472 

MATER. Cf. Mass. *à la mére coupéte ‘à Vex- 

trême sommet’; CARL.! 276 tal mére (ou fine) 

coupète 47; LÉON. 56 et 624 *mércopète 

[écrit en un mot, donc non décomposé] "faite"; 

Hostin [D 25] «'mércopéte, sf., ‘faîte, 

extrême sommet”: “ila gripè à Г ~ do clotchf; 

peut s'écrire *mére [sic pour le timbre!] 

сорёіе»; PIRS. *mértchopéte ‘cime, faîte’ (com- 

parer *copéte ‘bout, extrémité...; sommet"). — 

C'est probablement le méme élément déformé, 

agglutiné et réinterprété, à partir d'une 

construction "à mère la coupette' (comparer 'à 

pur les bras...', ALW 5, not. 82) devenue 'à la 

merlacoupette', qu'il faut reconnaître dans les 

expressions de Th 62 “al bèrlicoupète ‘à lex- 

tréme pointe’ et de Ve 39 *mirlicopéte, syno- 

nyme expressif de *copéte (REM., Gloss.; FEW 

2,1555b сорРА; BTD 42, 336-7). — Pour ‘fine’, 

v. aussi n. 20. 
* On ne tient pas compte pour ce type ni 

pour les suivants de la sonorisation de la 

consonne finale due à la préposition. — Ajouter 

*coupéte To 6 (BoURG.; synonyme *coupé, m. 

[= '-et']; distinct de *côpète 'butte"); Ch “34, 

"35 (CARL); Vi 75 (Mass), ‘19 (LIÉG., BSW 

37,317), 34 (Gloss. S'-Léger); FEW 2, 1555b. 

— Nombreux autres emplois: v. ALW 4, 57a et 

59b (faite du toit), 131b (‘al c. ‘à l'étage"), 

285b (*copéte ‘petite tasse sans anse”); ALW 9, 

336b (*co(u)péte 'pointe de la lame de la 

faux'...); variété de pomme (v. lexiques). — À 

To 99, *coupète ‘pointe’ dans la phrase 'faire' 

èl karé, a ~ ‘le carré à (en?) pointe’. 

5 su l No 2. 
6 Pour To 6, BOURG. note *coupé, m. (syno- 

nyme -ète, f). Ajouter, d’après Maes, To 7 

+côpét ou *cou- ou -pi, m., ‘sommet, айе”. — 

Le suffixe est probablement '-et' (cf. FEW 2, 

1555b cÜPPA), encore que, pour certains pts, 

on puisse hésiter entre '-et' et '-ier' (A 3): cf. 

To 13 mèti, 28 mété ‘métier’ (ALW 1, c. 60). 

7 Insérer ces formes picardes FEW 2, 1555b 
CÜPPA in fine, oü ne figure que afr. copier 

‘cime d'arbre'. Ajouter To 7 *coupi (v. n. 6). 

À la q. 2050 «écimer», on répond ‘couper le" 

kapi To 37 (méme forme qu'à la q. 10), 

кару A 12 (q. 10 -ph; q. 915 -īẹ), kópiy 

Na 109 (m., glosé ‘feuillage’). Malgré le 

genre, cette derniére forme représente vraisem- 

blablement 'coupille', type largement connu 

(v. FEW, Lei, 

8 Cf. FEW 2, 1556a CÜPPA: pic. Brillon cou- 
pinette... 

9 FEW 16, 268a *HUPPO. Vi "19 *houpe 

‘sommet d'un arbre’ (BSW 37, 317). Compa- 

rer Th 24 (BAL 269) *oupe “houppe, extrémité, 

À la q. 2050 «écimer»: sommet’. "couper la' 
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hup Vi 16,35, 37, 38, 46; up Ph 79; Ne 14,51 
(extrémité de perche, etc; comparer *oupí, 
n. 11). Le type, qui coexiste avec 'coupette' ou 
"couronnette', parait désigner plutót le feuil- 
lage de l'extréme pointe. 

IT Ajouter H 38 *hopéte ‘pointe extrême” 
(q. 2050). 

U Ajouter Vi 721 lu hapiy ‘tout le bran- 
chage’. А la q. 2050 «écimer»: "couper le` hòp 
Ma 51 (tête); - B 21 (Roumont; cime); ópi 
D 123; ларї Ma 20; -i Ne 15; (h)apie 
D ‘141 (ensemble du feuillage d'un arbre 
abattu); «pi Ne 51 (ensemble du feuillage). En 
outre, à la q. 95, au sens ‘tête (d'arbre)': (h )upi 
Ne 722 (cf. not. 58 TRONC, n. 8), 24 (fém.: la 
~); hupi Ne 31; — à Ma 40, li hopi désigne «les 
branches élaguées pour chauffage avant qu'on 
n'en fasse des fagots» (q. 13); à Ma 43 ó hópi 
serait un tronc d'arbre forestier et s'applique- 
rait méme, pour le témoin, au tronc d'un arbre 
fruitier (le même mot traduit fr. tronc aussi à la 
q. 915). — D'après les lexiques, ajouter B 1 
*houpi *houppier' (FRANCARD), Vi ‘5 *houpí, 
m., *houppier, extrémité de la tige d'un arbre 
avec les dernières branches de celui-ci; l'arbre 
lui-même privé de cette extrémité", ^19 ‘id., par 
extension, l'arbre lui-même’ (BSW 37, 317), 
“34 *houpí ‘cime d'un arbre’... Surtout gau- 
mais et sud-wallon, ce type est aussi attesté en 
Ardenne liégeoise: Stavelot [Ve 40] *houpi 
“ensemble des branches” (BASTIN, Plantes 31); 
exemples anciens 1696 et 1733 (v. REM., DNot. 
150). FEW 16, 268a *HuPPO. Le suffixe est 
vraisemblablement '-ier' dans la plupart des 
formes; ce pourrait être '-ille' dans certains cas 
(v. Ne 24 fém.), '-is' (< iciU) dans d'autres. 
C'est ce dernier suffixe, à coup sûr, qui figure 
dans D 25 (HosTIN) topis” ‘cime d'un arbre 
dont on coupe les branches pour en faire des 
fagots'; comparer namurois «hopise sommet de 
branche» (GRANDG.; FEW 16, 268a *HUPPO). 
V. encore Not. liégeois: 1640 «les ramees des 
hopisses desdits chaisnes» (Werpen 99) et, 
avec valeur adjective, 1624 «le proffit des 
branche houpiese desdits arbres» (Oupie 131v). 

? FEW 17, 343b abfrq. “Top: Mons tou- 
pette ‘айе, cime’. 
BA insérer sous TšUPP, FEW 13/2, 378-9. 
^ À Th 5, *tchiroupe ‘toupet ébouriffé”; cf. 

ALW 5, not. 101, n. 6; DEPR.-NoP. *tchiroupe, 

-ёіе ‘1° petite éminence, aspérité; 2° petite 
touffe de poils, cheveux, etc., taroupe'. — СОРР. 
[Ni 1] signale *djiroupéte ‘faîte’, avec un ex. 
concernant le toit; et BAL [Th 24] 234, dans 
l'expression *iésse a — 'étre dans une position 
élevée et instable'. 

5 Ajouter, d'après BRUN., Eng. 827, Ard. fr. 
*couméte ‘cime’. Comparer Vi /5 *couméte 
'sommet d'une colline, faite d'une maison" 
(MASS.), homonyme de 'cométe' dont il est 
probable que ce soit un sens dérivé. 

16 Le sens habituel est ‘côte, raidillon’ (v. 
not. 46, D 3). FEW 16, 417b *KRUPPA. — Isolée 
au sens ‘cime’, la forme de Mo 37 est peut-être 
une altération de *coupéte (A 1). 

7 FEW 2, 1209b côRONA: Woippy koron 
‘sommet d'un arbre’; Rémilly, Pange krônat 
'cime d'un arbre, d'un clocher'. Y joindre 
Metz kronat, classé 16, 407a sous all. KRONE. 

18 FEW 12, 427b SUMMUS. 
1? Le sens est ‘pointe extrême’ (à L 7, “al s. 

est synonyme de *al fene copéte). Cf. DL; 
FEW 17, 161b, flam. sop. 

20 Généralement "А 1а"; "еп la' (èl) L 14; 
"sur Іа" (sê Ni 19. — Intensifs: Чош à la b." 
Ve 38, 40; "à la fin(e) b.': fin W 59; H 49, 53; 
L 87 (ou fi); Ve 38, 40; Ma 9; -i-, -é- H 1; 
Ve 32, 34; -ё- W 1; L 19, 106; fr W ̂8, ‘9, 10; 
L 750, 87 (ou fin). Cf. n. 3. 

^ Autres emplois: ALW 4, 57а (‘pointe du 
toit”), 184b (‘bord de la table’), 344a (‘pointe 
de soulier'; ajouter, d'aprés la q. 10, D 36; 
L 45); ALW 9, 336b (‘pointe de la faux’); 
v. aussi BOUT de la langue, vol. ultérieur. En 
marge de la q., on a noté *bétchéte ‘bout du 
nez' Ni 17. — Type largement connu, mais qui 
ne parait s'appliquer naturellement à la cime 
d'un arbre qu'en liégeois: v. *bétchéte dans 
CARL, BAL 215 ("col à -s'), CopP. (‘extrémité 
pointue; minuscule quantité’); BALLE (-ète 
‘sabot à bout pointu”); Pirs. (des souliers, des 
doigts, de la langue); Mass. (‘petite quantité; 
petit bout: ex. de jambon"), etc. 

22 Ajouter FEW 15/2, 145a *FLIUKKA. 
23 À la q. 2050 «écimer», nombreuses rép. 

"couper la téte'; à Ch 4 cèstér ['têt-ière', 
cf. ALW 4, 187a?] «tout ce qui, dans un arbre, 
n'est plus assez gros et sert de bois à brüler». 

# Cf. ALW 4, 183 Gà l'ascape ‘au bord du 
lit D 123), 184b Cà l'ascate ‘au bord de la 
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table’ Ma 46 et Ne 9). — À Ma 19, “al hipète 
(de l'échelle, de la branche, de la planche) “au 
fin bout’; cf. ALW 4, 184a. — À S 10, tà l'es- 
tripéte “au point culminant (d'une échelle, par 
ex.)', *i s'estripe ‘il se met en vedette"; compa- 

rer Th 24 (BAL 265) *s' mète (ou *iésse) à sti- 
péte (synonyme *djiroupéte, v. n. 14) 'se met- 
tre (être) dans une position élevée et instable”: 
dérivé de *stiper ‘étayer’ (FEW 17, 230a 
STIEP), avec, à S 10, insertion d'un r adventice? 

61. ÉCORCE (carte 28) 
Q.G. 22 «de la belle écorce» et 19 «on fait du tan avec l'écorce du chéne». 

Bien que les types habituels pour désigner 
la pelure d'un fruit ou d'un légume (v. not. 
82) — 'peau' (C) et surtout des dérivés de 
'peler' (B) — tendent à se répandre comme 
dénominations de l'écorce d'un arbre, le type 
ancien 'écorce' (A) reste dominant. Cepen- 
dant, en de nombreux points, dans la partie 
orientale du domaine principalement, sa 
signification s'est restreinte: 'écorce ne s'ap- 
plique plus qu'à l'écorce du chéne (points 
entre crochets dans le tableau), parfois méme 
détachée et séchée en vue d'en faire du tan. 
Seules les réponses oü le terme de l'évolution 
(tan', not. 179) paraît être le seul connu пе 
sont pas reprises dans le tableau, mais il 
arrive souvent que les deux sens (‘écorce’ ou 
‘écorce de chêne” et *tan') coexistent (v. n. 1). 
— V. not. 177 ÉCORCER. 

A.! 'écorce(s)' ? I. a. *hwéce: hwès D 732, 
[34], 64; H 27, 728, 37, 38, “42, 46, [49-53], 
67, 68, 69 (v. ADD. 1), 770; [L 113, 114]; 
Ve [24, 26], 31, [32 (séchée), 34 (id.)], 35, 37, 
[38], 39, [40 (Challes, Lod.)], 41, [42], 44; 
My 4; Ma [2-9], 12, [19, 24 (pour faire le tan)] 
|| b. *wéce: wes H 739 || c. *ewece: kwes L 101 
(enq. M. Piron) || d. *mwéce: mwes [H 21 
(enlevée pour tanner)]. 

II. *hywéce: xwès Ve 47; My [3], 6 (chêne 
ou sapin); Ma 20; B 2, 73, 4-6, [7]. 

III. *hwace: hwas [Ve 40 (Stav. ville); My 1 
(séparée, avant d'étre moulue), 2]. 

IV. a. *chwéce: $wès Ma 29; B 9, 33 || b. 
*chwéche: šwëéš D ^17. 

V. a. *chwace: šwas Ni “102; Ma 39 (ou 
-a3), 40, 42, 51, 53; В ‘1, 710, 11, 12, 14, 15, 
16, 717, 719 (ou -as), 21, 22, 23 (de tous les 
arbres, mais surtout du chêne), 24-30, "32, [35 
(Doncols)]; Ne 14, 15, 26, ‘50 || b. *chwache: 
3was № [ 97], 98 (grande écorce pour tannerie, 

ou skós); Na 1 (pour tanner: v. n. 1), 6, 19 (di 
plóp, di сёп, po fé dé rabé"), “20, 22, 30, 49, 
69-99, 107, 109, 112 (ou skwas), 116, 7120; 
D 36, 46; Ma 1, 36, 39 (ou -as?), 43, 46, ^48; 
B 19 (q. 22, ou -as); Ne 9, 16, 39 (q. 19 
‘écorce de chêne, ou èkòrs). 

VI. *sewéce: skwès Ni 45 (D; D ‘16, 30 
(v. n. D). 

VIL а. *(é)scwace, -à-...:? skwas Ni “25: Na 
І (v. n. 1), 112 (ou šwaš), 130, 135; D 15, 25, 
26, 7277, 73, 84, 91, 96, ‘100 | si- Ch 33, ^54, 
61; Na 101, 127, 129; Ph 16, 33, 53; Ar 1, 2; 
D 7, 36, 38, 40, 58, 68, 72, 81, 94, [101], 113; 
Ma 35; Ne 4, 5, 20 | su- D 110; Ne 11 | sé- 
D 120; Ne 722 | sé- Ph 61 | es- Ni 11 | skwäs 
[Ne 21] | su- Ne 723, 24 | sù-, só- D 123; 
Ne 31 | sœ- D 132 | sê- D ‘129 || *discwace: 
diskwas D 68 (dól bél d., ou sikwas). 
УШ. *iscwarce: i/éskwars Ni 112. 
IX. a. *(é)scóce, -oüce...: skós Ch 43; Ph 21 

(= d агр, q. 103) | si- Ph 15, 42 (ou -&s) | se- 
Ph 84 | së- Ne 43 (ou sdkórs) | ès- Ch “64; 
Ph 6, 37, 54, 69-81, 86 | skis Ph 42 (ou -ós), 45 
| èskős Ph ‘47 | -Gs Ph ^11 || b. *scoce: skós 
Ni 80, 98 (ou Swa). 

X. а. *écóche, -oü-: èkós Vi 6-13, 18, 25, 27 
| -aš Vi 37-43 || b. *cóche: KAS Ne 76; Vi ‘14, 
16, 21 || c. *couoche...: kaudi Vi 35 | kwòš 
Vi 336. 

XI. а. *(&)scórce, -oü-...: sikórs Ne 32, 43 
(ou sékós), 57 | sê- Ne 38, 51 | ès- Th 24 | 
éskórs S 31 | (èjskürs Ni 1 | ès- Ch 4, 710, 27; 
Ni 72 || b. *(&)scorce: store Th 43 | ès- Mo ‘5, 
9, 23 (ou es-), 58 (es-); S 1, 13, 19, "28, [29], 
36, 37; Ch 16, 26; 63; Th 72, 5, 14, 29,46, 53, 
62-82; Ni 33, 36 || c. *(&)scórche, -orche.. .: 
éskórsé A 7 | (è)skòrš A 2 | eskórs A 37 | -órš 
Mo 17, 79; S 6, 10; Th 54 | és- Mo 41. 

XII. a. *écórce: ékórs D 136; Ne 33, 44, 47, 
65, 69, 70; Vi 2, “48 || b. *écórche: èkórs To 771. 
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ХШ. a. *écorce, *é-...: èkòrs To 48 (ou 

rsch A 1; Mo 1, 37; Th 25; Ne 39, 49, 60, 63 

| -orsæ To 24 (ou -ósd) | ékórs To 73 UH: 

Kay Ch. G.) | ékors(&) No || b. *écorche, *é- 
...: ékór$ To 37 (e-), 43 (q. 19; é q. 22), 58; 

A ‘13, 720, 28, 44, 50, ‘52 (-ò-), 60; Mo 20 

(èn bèl ~, lèz ~ ou dé Кг), 64, 775, 777 | é- 

To 1, 27, 37, 39, 43 (ou 2-), 99 | ékors To 78 | 

ékórs,,, To 73 (Ch. G., ou ékèrs J.H, 94 | 
ékórš, То 2. 

B? dérivés de 'peler', parfois au pluriel? 1. 

+pèlote: pèlòt D 34; W 1, “8, 79, 10, 13, 35, 36, 

39, ^42, 56, 63, 66; H 1, 2, 8, 21, 26, 27, 39, 

46, 49, 50, 53; L 1, 2, "3, 4, 7, 14, 19, 29, 732, 

35, 39 (pelot), 43, 45, 61, 66, 85, 87, “90, 94, 

^99, 101-116; Ve 1-8, 24-37, 39, 40 (mais 

A pour le chéne), 42; My 1, 3, 4, 6; Ma 2-24; 

В 2-3 (9), 4-7, 15 || 2. *pèlète: pèlèt Ch 72 || 3. 
*pélate...: pélat А 1; Mo 1 (surtout de fruit, 

mais aussi écorce d'arbre, d'aprés Ch. Dausias), 

29, 41-44; S 29-36? Ch 16 (enlevée), 27, 28, 

63, ^64; Th 22, 5, 24; Ni 90; Ne 33, 44, 60 | 

pé- A 44 || 4. *pèloke: pèlòk W 21, “60; H 37 || 

5. *pèlake: pèlak Ni 2, 6, '9, 17-28,45,61, 85, 

93, 97, 98, ‘102, 107, 112; Na 19, "20, 23, 44, 

59, 69, 107, 109, 120; W 3, ‘32, “45, 59 || 6. 

«pelou» (m., '-ot'7) Mo ‘75 (de chêne) || 7. 

"pelure": pèlür A 55 | plür No 1; To 6, 7 | pélür 

A ^52 | pèlur То 13, 28, 58; А 12 | pê- A 710 | 
plur То 48 || 8. *polieüje, *co-...:* «polieuj» 
Vi 742 | kolés Vi 22 | -ñ š Vi 47 | -ü;$ Vi 46 

(enq. Ё. Legros) | kadit, Vi 46 (enq. J.H). 
C. 'peau':? pë Ve 35 | руа Ni 6, 9, 11, 38, 

39; Na 19 | руб To ‘71, 99; A 55.8 

! Les fluctuations des réponses aux deux 

questions rendent l'interprétation de certaines 

données délicate: aux points (notamment H 27, 

^39, 49, 53; Ve 24; Ma 20, 24; My 3; B 15) oü 

on répond 'écorce de chéne' à la q. 22, mais un 

dérivé de ‘peler’ à la q. 19, et probablement en 

plusieurs points où les types A et B coexistent, 

écorce” doit sans doute se comprendre ‘écorce 

de chéne séchée, préparée pour le tanneur'. 

Les sens ‘tan’ (not. 179) et ‘écorce de chêne” 

coexistent quelquefois: "on fait de la' hwès, du 

tan, "ауес" lè hwès "de chêne’ Ve 34, 42, 

Ма 19; ‘on fait les! xwès "ауес la! ywés (ou 

pélót) "du chéne' B 4; "on fait des" was ‘avec 

Іа" šwas ‘du chêne’ B “1; ... "avec les! šwas ‘du 

chéne' Ne 16; ‘on moud les! ywès "pour faire 

де la! xwès В 5. — Doublets sémantiquement 

distincts: D 15 skwas ‘écorce’ / šwaš Чап’, mais 

‘écorce’ (q. 22); D 30 skwès ‘écorce’ / 3wés 

‘tan’; Na 1 (d'après F. Danhaive) škwas ‘écorce 

(par exemple, pour allumer le feu) / šwas 

‘écorce de chêne pour tanner’. 

? Les réponses sont parfois au pluriel, sans 

doute parce que la réalité est envisagée dans ses 

utilisations (v. ADD.): pour A, pluriel (aux points 

entre parenthèses, fourni aussi au singulier): 

Ni 20 (Ard), 80, 97, 98, ‘102; (Ch 33); Na 1, 

22, (49), 107-112, 135; D (72, 73), 84, "91, 100; 

W 38, 739, 42, 46, 69; L 66, 114 (q. 19); Ve 26; 

(Ma 51); Ne (4, 5), 21, 24; — pour B: (To 6); Th 

5; Na 220, 59, 107; L 94, 114. — Assez souvent, 

le substantif est accompagné du déterminant 

‘d'arbre, autant pour А que pour В, où cette pré- 

cision paraít plus utile puisqu'elle permet de dis- 

tinguer l'écorce d'arbre de la pelure de fruit. — 

Pour les traitements phonétiques de SCORTEA 

(FEW 11, 328), comparer, pour le groupe conso- 

nantique initial, ÉCHELLE, ÉCUME (ALW 1,c.31, 

32), pour la voyelle tonique, MORTE (ALW 1, c. 

63); pour 'écorcer', v. ici, not. 177; au sens 

‘écorcher’, ALW 15, not. 59. Quelques formes 

altérées (I b-d), que l'on peut comparer à celles, 

beaucoup plus nombreuses, de GuÉPE (ALW 1, 

c. 48). — À B 30, Ne 60 et Vi 46, 'écorce' a été 

donné pour ‘tronc’: cf. not. 58, n. 15 in fine. — 

Expression: My 1 duné òn hwas du pus ‘donner 

du tan de plus (à une partie du cuir, pour aug- 

menter sa qualité)'; au figuré, duné ón hwas a ók 

‘rosser quelqu'un'. 
3 La voyelle caduque (ès-, si-...) est un phé- 

nomène de phonétique syntaxique: elle est 

déterminée par la présence d'une consonne 

devant le substantif. 
^ Dérivés de 'peler' que l'on retrouve mieux 

attestés pour ‘pelure’, not. 82, A, à l'exception 

de «pelou» (B 6; v. not. 178 BOIS PELARD) et des 

formes gaumaises altérées en c- (B 8). — 

D'après Pirs., Na 1 *pelake se dirait de l'écorce 

quand elle est encore verte. 

5 À S 36, "déi crasse pèlate, nom d'un 

arbuste (orme des haies?) dont les enfants 

máchent l'écorce. 
6 Ajouter Vi ‘34 *coulueüche (Gloss. S'-Léger). 

Pour l'altération P > K, comparer *couplf 
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‘peuplier’, not. 165. Les formes en c- man- 
quent à FEW 8, 485b PILARE. — Le suffixe 
(qu'il faudrait peut-étre écrire avec une 
consonne sourde), présent aussi dans Vi 16 
pèlés, pelure (not. 82, A VI), est difficile à 
identifier (cf. FEW, 1.с., n. 12); on le trouve 
aussi à Vi 48 dans дуй š ‘couenne’ (q. 1646) 
forme absente de FEW 2, 1596 *CÜTINA. 

7 Comparer not. 82 PELURE, В. 
° Pour malmédien ancien (VLL) ‘déve 

‘écorce de bouleau’, cf. not. 158 BOULEAU, n. 17. 
— Réponse approximative: H 1 *hatche «écorce 
en tant que déchet à brûler»; cf. DL thatche, 
sens 3. 

, 

ADD. 1. Écorçage des chênes: v. not. 177. 
Espèces d'écorce [sans explication]: Ve 32 /2 
gôn, le hévlet, lé krétó t hwes; Ve 38 lè gén, 
les jeunes [cf. REM., Parler, 155], «petits 

morceaux d'écorce de chêne», lè hëró 
«grands morceaux»: *on rafüle lés djónes 
duvins lès hérons, оп lóye avou treûs hárts po 
fé on fa d' hwéces; Ve 40 (J. Eub.) ton fet 1” 
hwace, le tan, avou Г pélote (avou Г hwace ou 
avou Г héyon) do tchin.ne (à préciser par 
A. RENARD, PSR 11, 46-50). m 

2. Autres utilisations des écorces: a) à A 752, 
avec les pélür de cerisier, de bouleau, on fait 
des *raboches (cf. ALW 4, 271b), paniers 
cylindriques pour le tabac ou pour cueillir les 
fruits; à Ni 20 (Ard.), avec Іа pèlak, les enfants 
fabriquent des klübòtya 'crécelles'; à Na 109, 
avec la belle pèlak dé bōlī (bouleau), 6 fyév de 
bwés ő паў, des boîtes au tabac à priser; 

b) à My 1, avec les écorces de chéne, on fait 
dò bruwè, du brouet (mauvaise soupe); à 
Ve 26 “on cüt dés hwéces di tchéne pour le 
veau qui a la diarrhée. 

62. GOMME (carte 29) 

Q.G. 95 «le tronc du cerisier est couvert de gomme». 

La gomme est la «substance visqueuse et 
transparente qui découle de certains arbres 
(cerisiers, pruniers)» Littré. Elle servait de 
colle, ce qui explique plusieurs de ses noms 
(notamment £-/). Les enfants la considéraient 
comme une friandise (v. A: Ch 16; B: Na 1) et 
c'est sans doute son róle dans le folklore 
enfantin qui explique le grand nombre de 
dénominations plaisantes (N-S), particuliére- 
ment répandues dans le domaine picard oü 
'bren d'agace' (Q) est le type dominant. 

Bien qu'ils n'ignorent pas ces noms imagés, 
le wallon et le lorrain emploient en général des 
types simples: ‘gomme’ (А), 'glu' (B) et sa 
variante "glume' (B^) limitée à une partie de 
l'aire liégeoise... 

Les mêmes dénominations s'appliquent 
aussi, et parfois exclusivement, à la résine de 
sapin (not. 138, y); mais l'EH, qui n'a pas prévu 
de question particuliére pour cette notion, four- 
nit peu de renseignements à ce sujet. 

Comparer ALW 8, not. 182 GLU. 

* ALCB 650. 

А. *góme!...: едт Ch 16 ("dans le temps, on 
mangeait ca; c'était de la ~, disait-on*; cf. Q 1); 

Th 46, 53, 72; Ni 2, 11, 26, 36, 38, 85, 98, 
“102, 112; Na 6, 22, 44-59, 99, 127, 130; Ph 6, 
42; Ar 2; D 15, 30, 34, 38, 58, 68, 113, 132; 
W 1, 30, 732, 35, "39, "42, 59, 63; H 1-8, “26, 
‘28, 739, 42, 67, 68; L 1, ‘3, 35, 39, 61, 775, 
85-113, 116; Ve sauf 35; My 1-3; Ma 12, 20- 
29, 40-43; B 4, 7, 9, 14, 15, 16, 22, 24, 33; 
Ne 11, 22; 23,24, 31,32,43, 57,70; ML 2-8, 
^12, 16, 721, 22, 27, 37, 43 | -@- Ni 6, “9, 19; 
Na 109 (?) || *rome: gòm No 1,3; To 2, 6, 39, 
94; А 1 (~ arabik [!); Mo 1, 23, 44; S 6; 
Ch 43; Ni 39, 90; D 110; W 8, 13, /60; Ne 33 
(?), 44, 60, 65, 69; Vi 18,38. 

B. 1. *glou, o ui... (m. ou Ё): glu 
Ch 754, 72; Th 24; Ni 107; Na 69, 107, 109, 
135; Ph 53, 61, 81; D 38 (proprement résine de 
sapin), “53, 72 (aussi résine de sapin), 84, 96; 
Vi 27, “42, 47 | agla Vi 736 | glà Ph 15, 16 | 
-ò D 64 (7); B 2, 3, 5 (cerisier ou sapin) | -u 
Mo 775; Ni 1, 72; Na 1 (коре do ~ les enfants 
le mangent), 23, 59, 79, 84, 101, 116, “120, 
127, 129; Ph 37, 45, 47, 54, 69, 79, 84, 86; Ar 
1; D 7, 25, 36, 40, 91; Ma 1, 35, 36, 39 (ceri- 
sier ou sapin), 46; Ne 14-16; Vi “1 (E. Simo- 
net), 21, 25, 35, 38, 46 | -á S 19 | -ù Na 112; 
Ne 20 | -É Ni 61, 80, 93; Na 30; H 38 (é tap sé 
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*góme 

gomë 

* glou... 

*glo 

*glu, -é 

*gléglé 

*glome 

*eloume 

*gléme, *grume 

*elidou 

“djiglou 

gui 

*cole 

*hárpi, -i 

*verdjale 

*spingulér 

“сооп 

*jeléve 

*bonbon gayète 

*chite d'óbe 

"bren d'agace' 

== "chite'd'agace' 

*bonbon ' d'agace' 

"bren de coucou' 

*coucou 

"bren de colar’ 
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~ ‘il jette sa gomme") | -ë Ni 98 | - Na “20 || 
2. *gléglé:^ gléglé W 3. 

Б”. *glo(u)me, *grume... (f): glóm W 10; 
H 50; L 29, 732, 43 | -u- D 46; H 21, 27, 37, 
46, 49, 53, 69; Ma 3-9 | -ê- Ni 45 | grum Ma 19 
(Collard notait «grune»). 

C. *glidou*... (m.): glidu (m) D 73, 81 || 
*djiglou: gigla D 101 (cerisier et prunier). 

D. "eu" gï To 78. 
E. *cole: kòl To 24; A 2; Ni 20, 7102; Na 19; 

D 123, 136; W 21; L 4-14, 106, 114; Ve 6 (ou 
-а-), 35; Ma 2, 24 (glosé ‘sève’; cf. A), 53; 
B 12, 719, 22 (plus fréquent que A), 23, 28, 30; 
n 11, "49, 51, 63. 

F. *hárpi, 4 (т.): hárpi My 6 (sorte d'ésé 
‘епсепѕ’)? | -i My 4. 

G. *vérdjale'? (f): vérdal H “28 (par confu- 
sion; normalement A); Ne 9. 

Н. *spingulér:!! spégulér My 4 (ou P). 
Г. *colifon (m.):!? kòlifô Mo 41. 
J. *jeléye:? Zeléy H 8 (mieux que A). 
K. "тёѕіпе": rézin Ch 61 | rézin Ph 33. 
L. 'sève’:!4 séf Ni 28 (7); L ‘99: B 6, 11 | -è- 

1,790. 
M. "larme':? làm L 61 | -à- W “42, ‘56, 63; 

L 45 | -ò- L “50 | -ó- D ‘100. 
= N. *bonbon gayéte:!^ bóbó gayèt Ch 27.— 

Comparer Q 4. 
О. *souke dondon: 17 suk dódó W ‘36. 
P. *chite d'óbe:'* sir d др Na 1. — Comparer 

Q2. 
Q. 1. геп! d'agace?? ('pie')':?! No 2; To 13, 

37, 48, 58, 71, 73, 94, 99; A 2, 7, 12, 713, ^18, 
^20, 28-50, 55, "57, 60; Mo ‘5, 17, 20, 29, 37, 
42-64, 777, 79; S 1, 6 (cerisier et pécher), 10 
(sève durcie de cerisier), 29-37; Ch 4, 16, ‘19, 
26, 63, “64; Th 2, 5, 14, 25-43, 51, 54-64, 73, 
82 || 2. *chite 'd' agace": 22 sit Th 24 (ou B) || 3. 
"boyau d'agace': bôyô To ‘57 || 4. “bonbon 
"d'agace': bóbó Ch 28. Cf. N. 

R. 1. геп? de coucou'? To 1, 7, 27, 28, 
39, 43; А 710, 12 (A. Bott.) | «DUE COUPON 
To 736 || 2. *stron?* "de coucou”: stró W “45 || 
3. ‘coucou: kuku L 19. 

S. 'bren!? de colar” (‘geai’): bré t kêlar 
S 13 | -ó Ni 33.26 

| Ой cerisier couvert de gomme, on dit qu'il 
a l góm Th 46 (c'est la phrase habituelle); 

D 34; L 775; Ve 24 (c'est la seule réponse); 'le 
tronc du cerisier a la' gm Ni 19; — qu'il est 
*gomeís: gòmé Mo 9; qu'il (que le tronc) 
'góméye.. : góméy L 66 (infinitif -mé); -ёу 
W 1; -ёу H 1, 38. — Ph 37 *dés boules dè góme 
*bonbons au Suche — FEW 4, 324a GÜMMI. 

? Type 'glu' (v. vol. 8, not. 182). FEW 4, 
169b GLÜTEN. — C'est aussi le nom de la résine 
de sapin à D 38, 72; Ma 39; B 5; seul sens noté 
pour glu (m.) à D 58 et Ne 26. — Pour Namur, 
PIRS. ne donne que glu (m.) ‘glu, substance 
visqueuse tirée du houx en grande partie et de 
quelques végétaux’; méme sens, pour *glou, 
d'après LÉON. 565 et 754 (synonyme *véer- 
djale), mais aussi, 54, ‘suc des résineux (syno- 
nyme ‘résine, *colifon) ; v. encore 644 “a glou 
‘semblable à la glu (de corps liquides)... 
Dérivé inédit: Herve 1752 «les branches et les 
gluages des arbres» (Not.). 

? Le genre est rarement noté; fém. à Na 84, 
116; Ph 37; masc. à Na 1, 107, 127; D 7,25, 
36, 38, 753, 72, 84, 96; Ne 14, 15, ainsi qu'à 
D 58 et Ne 26 (v. n. 2). 

^ Redoublement expressif, peut-étre enfan- 
tin. 

? Probablement féminin, mais ce genre n'a 
été noté qu'à Ma 19. Ajouter Ma 2 "déi 
gloume di sapin et Ma 1 *gloume de cerisier 
(FEW 4, 170b GLÜTEN). BAvor, RbPhH 15, 
226, propose de rattacher ces formes à l’an- 
cien all. Lim, all. leim ‘colle, glu’ et d'expli- 
quer l'initiale par un croisement ауес 'glu'. 
Mais pour WARTBURG (suivant GRANDG., 2, 
598), le point de départ est *GLUTINARE avec 
traitement phonétique analogue à celui de 
INCUDINEM 'enclume', liég. écome... Si le 
substantif est surtout attesté en liégeois, le 
verbe et l'adjectif sont plus répandus, mais 
essentiellement en wallon, un peu en picard. 
Aux mentions du FEW, ajouter namurois *glu- 
туі 'sécréter', -iadje ‘action de sécréter’ 
(LÉON. 700); Ma 51 *agloumié 'a-glumiller' 
(ou 'еп-') ‘cailler (du sang)” (FRANCARD). Un 
notaire hervien emploie plusieurs fois (de 
1726 à 1739) le verbe à propos d'une «vache 
qui a glo(u)mé (synonyme glissé) son veau». 

6 Étymologie inconnue. 
7 Nom ordinaire de la levure: v. To 6 *dji ou 

‘gui ‘levure’ (BOURG.); To 7 “dji ‘levure’ et 
*guiler (ou *djiler, *djiyi) ‘couler d'une manière 
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sirupeuse'; v. vol. ultérieur. FEW 16, 34a et 

749b mnéerl. GEST (autres formes classées 16, 

42a sous GULEN). 

š Ordinairement ‘poix’: FEW 16, 174a 

*HART. 
9 À B 4, *écins ‘résine’ (DFL). Cf. not. 138, 

y 1. 
19 C'est un des noms de la glu (v. ALW 8, 

not. 182). FEW 14, 502a VIRGELLA. 

H Ajouter au sens ‘résine de sapin”: 
spégulér Ve 26; -&r Ve 35. — Ordinairement 

'colophane'. FEW 17, 180a SPIEGELHARS. 

12 ‘colophane’, FEW 2, 921 COLOPHONIA. 
Comparer H et v. ci-dessus n. 2 (LÉON). 

13 Le sens manque FEW 4, 88b GÉLARE. 
14 Cf, not. 72 SÈVE. 
15 FEW 5, 121a LACRÍMA. C'est aussi le nom 

du miel (v. vol. ultérieur); mais ici, la notion de 

départ est bien ‘larme’: on dit du cerisier qui 

perd sa gomme qu'il «pleure»: *tchoüle L. 2; 

*brét (br&) Ni 17 (aussi du pêcher). 

16 Comparer *gayére ‘morceau de charbon’ 

(ALW 5, not. 19, C). 

17. "sucre dondon’; expression locale, à ajou- 

ter FEW 3, 138 DOND-. 
18 Cf. Pis. *chite d'aube, littéralement 

«diarrhée d'arbre» (cf. ALW 15, not. 76 DIAR- 

RHÉE), 'gomme des cerisiers, des pruniers'; 

expression comparable à celles figurant sous 

Q-S, à ajouter FEW 17, 124a *SKITAN. 

19 bre en général; -é? No 2; To 73; -ë To 94; 

-è To 58; A 713, “18, 28; S 6; -é, To 99; ZA 

^10, 12 (enq. J.H.; ou bré t как); -e To 43; -é 

A 50, 55, 60; -& To 7; -č A2, 7, 20, 44; S 10; 
-é, To ‘71; -èy A /57. V. vol. ultérieur. 

20 V. ALW 8, not. 52 PIE. 
?! Ajouter, d'après BALLE, Ph 45 *brin d'agace 

et *góme (ou *glu: seule réponse de ГЕН). 

2 Cf. CARL? *chite d'agace ‘gomme des 

arbres à fruits à noyaux, que les enfants 

sucent' (et aussi ‘cardamine des prés’; ou ‘ané- 

mone blanche des bois': sens noté pour Ch 61 

et Th 24, v. vol. ultérieur). 

23 Кака en général; -kū To 7, 28; v. ALW 8, 

not. 82. — Ajouter ces mentions picardes FEW 

1, 516 *BRENNO-. 
24 'étron'; ajouter l'expression FEW 17, 

263a *STRUNT. 
25 V. ALW 8, not. 53; FEW 7, 110a NICOLAUS. 

Ajouter l'expression FEW 1, 516 *BRENNO-. 

Comparer, FEW 17, 263a *srRUNT, Rémilly 

(Moselle) tró də Zák ('étron de geai’) ‘gomme 

des arbres fruitiers”. 
26 Comparer Mo 1 bré d dyàb 'bren de 

diable, spécialement aloès’ (Ch. Dausias). 

Cf. CARL *brin d diále ‘assa fœtida”; liég., 

nam. *stron d diâle ‘id. (FEW 17, 263a 

*STRUNT). 

63. COUVERT de gomme 

Q.G. 95 «le tronc du cerisier est couvert de gomme». 

Le plus souvent, traduction littérale (A-A°) 

ou par un participe ou un adjectif de sens plus 

ou moins équivalent (B-F). Quelques réponses 

plus spécifiques (‘le tronc... gomme’, 

*gloume, '"pleure'...) ont été insérées dans les 

notes de la not. 62 GOMME.! 
Le participe passé de 'couvrir' se présente 

sous les formes 'couvert' (A D, 'couvru' (A IIT) 

et 'couvri' (A IV); dans une large zone, il а 

supplanté l'infinitif (cf. ALW 4, not. 92 SE 

COUVRIR:? et v. COUVRIR un toit, vol. ultérieur). 

A. "couvert, couvr-u, -i'. I. a. *co(u)viet...: 

kôvyè W 1, ^8, 10, 13, 739, 756; L 35, 45, 61, 

85, 87 | ku- Ni 85, 102; Na 1-19, 720, 22-101, 

109, 112, “120, 127; Ph 53, 61; Аг 1; D 7, 25, 

36, 40, 68, 73-84, 96; W 59 | -yé Vi ‘36,38 | 

-yi D 94, 113 | -yë Ni 98 | -уё Ni 80 || b. 
*co(u)viert, -iért...: kôvyèr L 4, 7, 75 (ou 

plus rarement kòvrai) | -yér L 1, “90 | -yer 

Ne ‘22 | kuvyèr No 3; S 1; Ni 1, 72 | -yér 
Ni 36 | kuvyèr To 37 || c. *co(u)vért...: kôvér 
Ne 51 | kwvèr To 2, 7, 13, 28 (ou -ér), 73 (enq. 
J.H), 94; A 1, 28; Мо 37 (kdi-); Th 54 | -èr 

To 73 (enq. Ch. G.) | -ër Ne 65 | -ér Th 64, 73, 
82; Ne 770; Vi 2 | «couvert» To 27, 36, 39; 

Мо 775. — Féminin: kuvyèt Ni 45. 

II. *coviou: kòvyu W 66. 
= Ш. a. *co(u)vrou: kôvra D 30, 34; W 21, 

35, /36; H 739, 46-68; L 19, 29, 732, 43, 75 

(quelquefois, ou I b), 94, 106-116; Ve 1-8, 31, 

35; Ma 4-12, 24, 39; B 16 | ku- D 46; W 63; 
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Н 2-21, 26, 27, "28, 37; Ve 41; Ma 19, 20, 29, 
40, 42; B 12 || b. *co(u)vru...: kòvru D ^91, 
120; Ma 1, 36, 43, 46; B 24; Ne 9, 14-20 | -à, 
-É W 732, 45, “60; Ne 57 | -æ D 123 | -@ 
D 132, 136; Ne 43 | kuvru Ch 28, 43, /54, 61; 
Th 24; Ph ‘11, 42, 47, 54, 69, 79, 86; B 22, 
28; Ne 26 | -ù, -& Ch 33; Ni 11, 26, 38, 61,93; 
Na 130; Ph 6, 15; Ne 31 | -œ Ne 32 | -ê Ni 6, 
9. — Féminin: kuvray Vi 721 | -à B 30 || c. 
*cro(u)vou, -u...: króva Н 1; Ma 3 | -u Ne ‘5, 
11, 723, 24 | krawu Ni 90; Ar 2; D 110 | -Æ 
Ni 39, 107, 112. 

= ГУ. a. *co(u)vri, -é...: kòvri B 4,9, 14, 15, 
719, 23 | -i, -É W 3; B 5 | kayri To 43; A ‘10, 12 
(enq. Ј.Н.), 37, 44; Mo 75, 29, 79; S 19, 31, 37; 
Ch 27; Th 72, 14, 25-53; Ve 32, 34, 37-40, 42- 
47; My 2-6; B 2, 3, 6, 7, 11; Ne 33, 39, 49, 60, 
63; Vi 8, 16, 22, 35, 43 (enq. ÉL), 47 | -ï 
Mo 41 | -i, -č A 12 (enq. compl.), ‘18: Vi 6, 27, 
42, 43 (enq. J.H.) | -e Vi 712 | -è Vi 25. — Fémi- 
nin: kaevrty B 33 || b. *crouvi: kruvi Ch 4. 

A. 're-couvert, -vru, -i': rkavyè Na 107, 
135 | rkóvyér L ^3 | érkawér No 1 | ar- Mo 1 || 
rkôvru Ve 26 | -u Ma 35 | rku- Ph 81 | 
r(&)kôvr® Ne 69 | rkruvé Ni 2 || rkòvri My 1 
| rku- Th 5. 

A^. *(r)ascouviet...: askuvyè Mo 44; D 15 
| ras- D 58 || raskóvrà Ni 20 (Ard.). 

B. 'plein*: plé To 48, 557, 78, 99; A 44; Mo 1: 
5 6, 10; Ch 72; Th 72; Ni 6, 9, 19, 28, 33, ‘102; 
Ph 45; Ar 2; D 7100; L ‘99, 101; Ve 40; Ma 53; 
Ne 63; Vi 2 | -& Ve 1 | -& To 24 | -é Mo 58; 
Ph 16 | -ай Ch 16. 

В”. 'rempli*: répli To 1; Mo 23; S 1, 13, 29, 
36; Ch 4, 26, 63; Ni 107; Na 129; Ph 33, 84; 
Ar 1; D 38, 72; H ‘42; L 101; Ma 2; Ne 44 | 
-ù Ni 20 | répli A ‘13 | ré A 1, 28, 55 | ra- 
Vi 37 | -i Vi 18,38. 

C. "chargé": Cèrgi W “42; L 39 (-e-), “50 | -i 
Vi 46 (et f. mm. 47 | kèrgï Na 59. 

D. *plaki, -i (plaqué, collé’): plaki L 1, ^50 
| -i Ve 40. 

E. *muchí:^ musi To 6. 
Е. *in.néjé ('enengé")? énézé Mo 1 (ou A’, B). 

! V. not. 62 GOMME, n. 1, 5, 15. — Ajouter 
Че tronc du cerisier a' / glu Na 116; "le ceri- 
sier perd sa colle’ (pyèt su kòl) Ve 35; "porte 
de la colle' (pwèt dèl kòl) L 14; 'tape (jette) 
sa glu' tap sé glá H 38; ‘fait du bren d'agace" 
Mo 20; et encore, passim, ‘il y a de la gomme 
[types divers] sur (plein...) le tronc du ceri- 
sier’. 

2 Pour les formes comparables (et sans tenir 
compte du préfixe, on constate quelques diver- 
gences par rapport au tableau de l'ALW 4 
(dont la forme est ici entre parenthèses): kuvyè 
Na 101 (-уё); -vyi D 94 (-yè); -vyë Ni 80 
Cvrd); -vér, -vêr To 73 (-vër); «couvert» 
To 27 (kuvyèr); — Кдуу W 66 (-уё); — kóvrai 
W 21 (-u); ku- W 63 (Cd); kuvrù Ni 11, 26, 38 
(rann, -é), Ne 31 (kròvé); — kuvri Vi 8 (-i); 
-7 Mo 41 (-D; -i А 12 (-0); kruvi Ch 4 (CD. 
— Noter surtout les variantes -u/-u à W 21, 63, 
à la limite de la zone de palatalisation du Ü 
latin; et la concurrence, cà et là, de formes 
avec et sans métathése du r. 

* Croisement de I et de III, cette forme uni- 
que n'est pas confirmée à COUVRIR (v. n. 2), 
mais comp. *droviou "ouvert W 66; L 61 
(ALW 4, 85a). 

^ À Vinfinitif, on a noté misi pour 's'emmi- 
toufler'" (ALW 4, 196a). 

` La gomme amène les parasites; cf. ALW 8 H 
p. 315, n. 8. 

64. FEUILLE 

V. ALW 1, not. 42. 

* ALF 559; ALPic. 241; ALCB 552; BRUN., 
Eng. 697 (~ de papier). 

Variantes: To 27 fæl ou fwél (arch.), alors 
que le tome 1 donne fé! et fy. 

Le diminutif 'feuill-eau' (v. n. 2 d'ALW 1, 
not. 42) est le mot ordinaire dans «les arbres 

perdent leurs feuilles» à Ni 6, 17 (mais faty de 
légumes, de betteraves), 19 (plutôt que fuy), 
80 (ou fary), 98.! — À Ni 2 et 20, oà on répond 
fuy, le diminutif faya s'applique aux feuilles 
mortes (ramasé dé ~). Id. à Ni ^5, où fuya 
s'applique aussi aux fourrages verts, et où fuy 
subsiste dans tróné kóm òn —. 
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! À Ni 98, d'après HENRARD, Bédète, 51, 
*fouya d'arbre, mais *fouye de chou, de bet- 

terave, de papier, et dans 'trembler comme 

une —'. À Ni ‘67 *fouya d'arbre, verte ou 

morte (GAZIAUX, Parler). V. aussi fuya 

‘branche feuillue’ (not. 59 BRANCHE, n. 5), 

‘branchette garnie de fruits (not. 147 

TROCHET, V 3). CT Pirs., СОРР.; FEW 3, 

679a FÓLIUM. 

65. Les arbres PERDENT LEURS FEUILLES 

Q.G. 1186 «les arbres perdent leurs feuilles». 

Verbe dérivé de "feuille" (А-А), surtout 

dans la partie orientale du domaine. Ailleurs, 

en général, traduction littérale avec 'perdent' 

(E) ou, plus rarement, un synonyme plus 

expressif (F-H). Les réponses du type J (avec 

'feuilles' sujet) sont évidemment possibles 

partout. — Pour la flexion, comparer ALW 2, 

not. 104 VALENT. 

А. '(se)! de(s)yfeuillent' 2 *disfoyet...: disfoye 

B 12 | dus- B 9 | des- My 6 || *d'fouyet, *dis- 
...: tfayè Ma 4, 12 | di- Ma 20 | dis- Na 101, 
129; D 25, 58, 101; Ma 9, 35-39, 46; Ne 4,9 | 

dés- H 742 | dus- Ve 1; Ne 11, 14, 24 | dés- 
Ne 31 || *düsfoyat...: dàsfóya D 132 | disfèya 
Ar 2 || *désfoyant. -feu-...: désfóyá Ne 43, 51 | 
-fè- Ne 57 | dè- Vi 25, 43-47 | -an Vi 27 || 
*défouyant, *dis-...: défaryá Vi 43 OH. ou -fœ- 

ÉL) | dis- Ma 51; B 21, 22, 27 | dus- Ne 15, 
16 | dès- B 28 || *défu(y)ant...: defuyá Vi 6 | 

-fütyán Vi 13 | -füa. Ne 76 | -fayá« Vi 16 | -fian 
Vi 22 || *disfouyont: disfuyô Ph 53 || *dis- 
fouy'nut, -nüt, -nèt...: disfaynu Na 116; 

Ph 33; D 7 | -fáy- Ch 61 | dèsfauyna Ch 764 | 
désfuyn& Ch '64 | désfüynè Ni 45 || *dés- 
feuy’tèt: dèsfæyte Th 62. 

A’. ‘se défeuill-issent'? "eu d’fouyihèt: 

tfuyihè Ve 37, 39. 
A”. Че)! de(s)feuillettent' 2 *d'foyetèt...: 

tfòytè Ve 32, 38, 42; My 1 | -fòy- Ve 24 | dis- 
fòytè L 106 (ou -fuy-) | dés- B 5 || *d'fouyetet, 
*dis-...: tfaryté H 1, 53; L 1,66, 85, 113; Ma 24 

| di- W 30; H 49 | dis- W ‘39; H 67; L 45, 106 
(ou. -fòy-); Ma 42 (te) | dis-, dés- W 63, 66; 
H 2, 37, 38, “39 | tfüytè Ve 26 | dis- L 61, 87 || 

*disfoyetant: disfoyrä B 16 || *désfouyetey'net: 
désfuytèynè W 3. 

B. "se dépouillent':* dusparyé Ve 44; My 1 || 
dispuynu Na 107, 109 || désparyte S 1 | -t(è) 
S 19 | dépailt To 37. 

C. "se déplument'? dplumè B 2,73 || dus- 
plémá Ne 15 || désplaumó Ni 1 || dèsplumt(è) 

S 19 | despl&mté S 31 | dèplèmt(è) A 60. 

D. ‘se demussent' (‘se déshabillent’, cf. 

ALW 5, not. 66): iz dimusè L 45 | su nmu- 
L 19; Ve 8. 

= E. ‘perdent leurs feuilles' ̂  *pièrdèt...: 

pyèrdè Na ‘20, 30, 84, 99; Ph 54; D 15, 25, 34, 

40-64, 72-84, 96, 101; W 1, “8, 10-35, 736, 

^39, ^42, 59, 66; Н 8-27, 728, 37, 38, ‘39, 46, 

67-69; L 1-29, /32, 35, 39 (pyerde), 43-61, 775, 

85-114; Ve 1, 8, 24-41, 44, 47; My; Ma 1-9, 

19-40, 43, 46, 53; B 2, /3, 4-15; Ne 4, 9 | pyér- 

Ne 11 | pyèrde Ма 42 | pyer- Ve 6 || *perdet, 
+рёг-...: pèrdè Ne 14, 24, 31 | pèr- Ne 723 | 
pérde Ph 79 || *piérdat...: pyérda D 110, 120; 
Ne 20 | pyér- D 123 || *pierdant...: pyerdá 
B 16, 23, 24, 28; Ne 16 | pyér- D 136 | руёгай» 

B 30, 33; Ne 76 || *perdant, *pér-...: perda 
Ne 32-39, 44, 57, 63, 69; Vi 2, 6, 18, 22, 27, 

/32. 37-41 | pér- Ne 60 | përda, Ne 47, 49 | -à. 
Vi 16 || *pierdont: pyérdó Ph 53; Ar 1; D 94 || 
+pièd’nut, -neut...: pyédnu Na 44, 69, 107, 

109: D 38 | pyér- Ch 28, 43; Ni 107 | pyen- 
Ni 90 (-ét/n-); Na 135; D 36 | pyèdnà, -né 
Ni 80; Na 1, 19, 59, 130; D 68 | pyèt- Ch 33 | 

pyèn- Ni 61; Na 49, 112; Ph 16 | руёап@ Ph 6, 
37. 42, 45 | -é Ni 98 | pyètnë Th 24 | pyen- Ni 
93: Ph 15 || *pied'net...: pyedne Ni 2, ^5, 28 | 
руёп- Ni 6, 17 | pyen- Ni 19 | pyènè Ni 20 
(Ard) || *piért' nét: pyèrtnè Ch 16 (ou pyèrtè), 
Ni 36, 38 || *pièrnèt: pyèrne Th 53 || *pier(t)'te, 
+ріёг-, -t(8)...: pyèrttè Mo 9; S 29, 36, 37; 

Ch 26; Ni 72 | pyèrtè Mo 37, 79 (-e); Th 29, 46, 

54; Ch 16 (ou -tnè) | pyér- S 13 | pyér- Mo 23, 

44, 58 | pyér- S 10; Th 72 | pyér- Mo 64 | pipor- 
Ni 33 | pyèrt(è) A 60 | -tè° Th 64 | pyertte 
Mo 41 | pyèrtë A 37 | -t Th 25 | pyér- Th 14 | 
pyérté A “52 | «péèrté» То 43 | «p,yèrte» А 718 
| «péiert» A 12 | pyért To 39; A 55 («-tent») || 
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*per(t)'té, *pér-, -t(&)...: pèrtrè To 27; Th 5 | 
pérté To 94; Mo 1; Th 72 | pèr- S 6 | -t; Th 73 | 
pèrt& No 1 | «e» А 12 | -ê A 1 | pert To 13 | 
-é- No 2 || *pérdé...: perde To 73 | pèr- To 24 | 
pér- To 6. 

F. 'tapent (‘jettent’) leurs feuilles’: rapè Ph 69. 
G. *hoyét (‘secouent’) "leurs feuilles’: Лдуё 

L 94. — Cf. not. 100, A. 
H. "tombent / choient leurs feuilles':7 tèmá 

Vi 43 || суфа Vi 35 | «tchueujá» Vi 736. 
I. laissent tomber / choir leurs feuilles':? 

lëynè (ou lënè) tumé Ni 20 || lest éèr No 3 | 
lè štæ сёг To 7 | kómésnu [commencent] a /2уї 
¿ër Ni 107. 

= J. 'les feuilles (des arbres) tombent 
(choient)':? rame D 30; Н 50? Ma 19 | t&má 
Ne 26, 51 | man Vi 8 | tumnè Ni 19, 85 ll čèyè 
Ph 61, 84, 86; D 113 | ёдуа Ne 65 | Фар Vi 27 
| čèyő Ni 1; D 94 | сёули Ch 72; Na 127 | čēy- 
Na 69, 109 | -é- Na 79 | čēynù Ni 112; Na 22, 
23 | -É Na 6 | čèynæ Ch 63, ‘64 | Céyné Ch 4; 
Ni 11, 38, 39 | čēy- Ch 27 | -é Ni 26 | бду, 
Th 43, 82 | čêt, Ni 33 | čèttæ To 48 čètt To 28 
| kéyte S 31 | ké,tt A 50 | kétté To 99 | «-œ» 
To 71; A 20 | «-e» To 58; A 2, 7 | кёп To 1 | 
-ë- Mo 17 | kèt To 94 | -e- To 78 | -é- Mo 20, 42 
| -ë- А 44 || "commencent à' kèyi A 28. 

| Forme pronominale partout sauf à Na 129; 
H 53; My 6; Ma 20; Ne 76; Vi 22. On néglige 
le pronom. 

? FEW 3, 680-1 FOLIUM. Ajouter LÉON. 54 
“si disfouyi ‘se défeuiller' (et “si fouyi ‘se cou- 
vrir de feuilles’), 56 *disfouyi et -fouyerè 
‘effeuiller’; CARL? *disfouyf (Ph 45; Ch 61)... 
— Antonymes: ‘les arbres’ fuyè Ma 20; sé fóyàá 
Ne 51; Tarbre est bien’ fuyi Ma 4, 9; “les 
arbres s'enfeuillissent': s èfayihè Ve 37, 39. 
Cf. not. 74 BOURGEONNENT, H. 

? Ajouter l'infinitif si disfuyté Na 44; et v. 
dictionnaires: LÉON. (cf. n. 2); PIRS. *disfouye- 
ter ‘effeuiller, ôter les feuilles, dépouiller des 
feuilles’; CARL.? id. (Ch 33, 770), *desfeuy'ter 
(Ch “34, ^35) ‘effeuiller’... 

^ Localisations à ajouter FEW 12, 202a 
SPÓLIARE. 

` Emploi figuré non signalé par Cor. ni par 
FEW 9, 87b PLOMA. 

Š Ajouter (passé composé) ó pyérdu Ph 81. 
7 Sur cet emploi transitif, v. GREVISSE- 

GoossE, Bon Usage 13° éd., $ 282, 11°. 
* Cf. ALW 15, not. 28 TOMBER et ci-dessous 

not. 98 TOMBENT (des fruits). — En J, parfois 
avec complément "des arbres"; noter 'jus*: $É 
"des arbres’ Na 6; šu Th 43; Zu A 2, 7. 

э Dérivé en ‘-aise': H 50 “al toumáye dès 
fouyes ‘à l'époque de la tombée des feuilles”. 
— SYNT. (types E et J) "les arbres' i 'per- 
dent...' No; To 6, 94; "les feuilles’ і 'choient 
To 1, 48, 94. 

66. CREUX dans un arbre (carte 30) 

Q.G. 24 «un creux dans un arbre; — un arbre creux». 

Bien que l'Enquéte ne l'indique pas, et 
qu'il puisse y avoir des spécialisations 
sémantiques locales, la plupart des réponses 
recourent à des termes généraux désignant un 
petit creux, non seulement dans un arbre, 
mais dans un mur, une dent (ALW 15, 161b). 
On néglige le complément: 'dans un (1) 
arbre, 'd'arbre', etc. 

La carte ne retient que les types dont les 
localisations sont les plus intéressantes: *bóre 
(D), gaumais et sud-wallon; surtout, la famille, 
d'origine inconnue, "tcha(r)bote et variantes 
(А), qui couvre toute l'aire proprement wal- 

lonne et qui se prolonge vers l'ouest et le sud 
par *crabote (A^), rattaché, lui, au néerl. 
SCHRABBEN, mais dont il parait difficile de dis- 
socier l'examen des formes A inexpliquées. 

Ф ALF 1336 (trou); BRUN., Eng. 1614 (trou). 

Al 1. *teharbote: carbót D 34; H ‘45, 46, 
50, 67, 69; L 2, 106, 113, 116; Ve 35, 38, 40 
(ou cabòt), 41, 42 (ou har-); Ma 2-9, 29 | čàr- 
L 114 || *tchalbote: čalbòt Ve 26 || *tchabote: 
cabòt S 19, 29; Ch 4, 16, 26, 33, 61, 63, ‘64, 
72; Th 29, 46; Ni 2, ^5, 6, 79, 11-28, 36, 38, 
45, 61, 80-93, 797, 98, ‘102, 107, 112 (enq. 
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CREUX (carte partielle) 

"tcharbote 

"tchalbote 

*"tchabote 

*calbote 

*chabote 

= *crabote 

Ï *harbote, *hal- 

Ï ` hyarbote 
*éscafote 

*hôre... 

LR; ša- JH); Na 1-19, ^20, 22-30, 49-116, 

^120, 127-135; Ph 6-42, 47, 53, 54; D 7-30, 

36-58, 68-84, ‘91, 96, ‘100, 101, 113; W 1,3, 

*8, /9, 10-30, ^32, 35, “36, ‘39, ‘42, ‘45, "56, 
59, “60, 63, 66; Н 1-21, 26, 27, ‘28, 37-39, 

'42; 49, 53; L 1, 73,4, 7, 19; 29, 732, 35,39 

(-ot), 43, 45, ^50, 61, 66, “75, 85, 87, “90, 94, 

^99. 101 (ou éà-); Ve 1-24, 32, 34, 37 (ou har-), 

39 (ou har-, hal-, kal-),' 40 (ou car-), 44, 47; 

Ma 1, 36-53; В ‘1,2, 3, 4, 5, 7-12, ‘14, 16, 

^19, 21-30; Ne 4, 75, 9, 14-16, 722, 723 (ou 

kra-), 24-32. 

2. tcalbote: kalbót Ve 39 (ou ca-, har-, hal-). 

3. *chabote: šabot Ch 27, 28, 43; Th 24; 

Ni 1, 33, 39, 72, 112 (enq. Ј.Н.; ca-, enq. J.R.). 
A'2 *erabote: krabôt S 1, 28, 36, 37; Th 2, 

5, 14, 43, /51, 53-82; Ph 45, 61-86; Ar 2; D 94, 

110, 120, 132 (trou fait par le pivert), 136, 

^141; Ne 11, 20, 22, 23 (ou ca-), 51. 

A” 2 *harbote, *hal-: harbót D 64; Н 68; Ve 

37 (ou ča-), 39 (ou ca-, hal-, kal-), 42 (ou car-); 

TOME 6 
CARTE 30 

Ma 12 (petit creux), 19, 24 || *hyarbote: 
yarbót Ma 20. 

B. *houbote? hubòt Ve 44 (q. 1336; ou 

Cabot). 

С. *éscafote:* èskafòt S 31. 
Dj *bóre, -oü-... (f): bőr Ne 32 (dans le 

pied de l'arbre), 33-44, 57-63, 76; Vi 6-13, 

^14, 16, ‘21, 22, 25, 27 (d aturné ‘d’étour- 

neau’), 43 | bâwr Vi 46 (enq. J.H.: bar) | buôr 
Vi 35 | «bwor» Vi “36 | b&,r Vi 38 (E. Simo- 
net; ë ~, m.?) | Бг Ne 49. 

E. 'trou*: tré To 7, 13, 24 (ou -@), 28, 43, 48, 

257, 58, 71; A 2, ‘10, 12, 718, 720, 28, 44, 52 6 

60: Mo 1, 17, 23, A1, 42, 58-79; S 10; Th 53; 

Ni 112; Na 44; Ar 1; D 123; W 21; L 750, 85, 

114; Ve 35; B ^1, 15, 23, 33; Ne 39, 60; Vi 2, 18 

| ó; A ̂13 | -ó, To 99; A 55 |-ó A 28 | -ò А 37 | 

-© To 24 (ou -ó) | -ő [5іс, note Ch. G.] Ne 63 | 
-ч Vi 47 | -& Ne /50 (ou -a) | -aw To 6 | -à, 
No 3 | -só No 2 | -ső To 78 | -é, To 27 | -à; To 1 
| -& To 94 | -é No 1 || "faux тош": fó tró Th 25. 
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F. 'creux*: kré А 7; Mo 20; Ph ‘11; Ar 1; 
Ne 44; Vi 16, 22 | -é To 73; A 1 | «creux» 
To 39 | «kreu» Ne 770 | krü, Vi 37, 38 | RO 
Vi 43. 

С. *creüte (f.):” krét Ne 65, 69 (ou -d). 
Н. *potale:? pòtal Ni 85; H 1. 
I. vide"? уй My 1; B 15 | wis Mo 41. 
J.? 1. *fond: fő Mo 42 || 2. *fondake: fódak 

To 37. 
= K." 1. *finte: er Mo 9; L 14 || 2. 'fen- 

dage": fedas A 2. 
L. те: frét A 7 | -2- A 2, 28.12 

! FEW 21, 57a. — À la q. 1411 («j'ai une 
dent cariée...»), bien que le substantif n'ait pas 
été explicitement demandé, on a fourni quel- 
ques fois *tchabote 'trou dans une dent, 
notamment à Ni “62, “66 (points auxquels le t. 
n'a pas été donné pour ‘creux dans un arbre’). 
En outre, à la q. 24, *tchabote Na 44 (trou dans 
une dent), 135 (dans une dent ou dans un 
arbre); ajouter à ALW 15, 161b les mentions 
de Ni 62; Na 44, 135, et noter, d'après la q. 
24, une var. *chabote à Ch 33 ('trou dans une 
dent, alors que *tchabote est donné pour 
‘creux dans un arbre’), mais CARL? donne 
*chabote (Ch “35, "36, 60) dans les deux cas, 
et la q. 1411 *rchabote dans une dent; v. de 
méme *tchabote ‘petit creux dans un arbre, 
une dent' (DL; HOSTIN...). — Autres sens: à Ve 
39, *tchabote désigne particulièrement une 
niche de statue (til èst là come one Notru- 
Dame èn-one ~); cf. DL; VILL. «creux dans un 
arbre; nid, niche»...; v. aussi ALW 4, 137a 
(«réduit»), 44a (Ni 1 *tchabote du boûle ‘trou 
de boulin'; q. 24 *cha-), 30b. À S 10, une 
*cabote serait une excroissance de l'écorce; 
l'arbre est *caboté. — Il y a parfois hésitation 
entre ča- et $а-: v. ci-dessus Ch 33 et Ni 1. — 
En outre, quelques divergences entre le subs- 
tantif et le participe (notice suivante): au subst. 
cabòt correspondent carboté à Ve 44; B 2, 73; 
саг- à L “99; yalbóti à B 5. — Dérivés: *tcha- 
Бой, -troû ‘moineau friquet (ALW 8, 129a), 
*chabotró [-er-eau?] Ch 33, 36; Ph “1 (CARL.), 
d; — verbe: Ne 26 *tchaboter ‘creuser (le 

bois) avec un "rchaboteü'; H “42 ‘les eaux’ 
“tchabotèt ‘creusent’ (comp. *tchapotét *clapo- 
tent, bruissent’); — participe: v. notice suivante. 

? Formes classées par FEW 17, 56b sous 
néerl. SCHRABBEN, mais qu'il parait difficile de 
séparer de A. — Comparer *crabot, m., et le 
diminutif -otia 'chétron (de coffre)’, ‘tiroir’ 
(ALW 4, 176a, 155a, 274b); à Ph 61 tawè Г 
crabot à confesse “ne pas avoir l'absolution'; — 
Th 25 *scrabot, m., ‘motte (^ruke) de terre 
gelée”. — Verbes: D “141 *craboter, t. d'ardoi- 
sier, ‘faire le premier creux dans la roche pour 
dégager le bloc à abattre’, d'op le subst. *-adje 
‘ce travail” (cf. FEW 17, 57a SCHRABBEN); — S 
29 *scraboter ‘fouiller dans un creux’. À Th 
24, *craboter, *'fouiller' (CARL.). 

3 Cette réponse paraît douteuse, *houbote 
(ou -éfe) signifiant d'ordinaire ‘cabane’ (ALW 
4, 30a). 

^ V. aussi not. 122 BROU, F V; not. 124 ЕСА- 
LER, D IV 1 a. Comparer *(ó)scafoter ‘fouiller 
dans une cavité...', et dér. (DEPR.-NoP., СОРР. 
etc.; FEW 16, 294a KAF; É. LEGROS, BTD 37, 
282 et FEW 17, 632a SCHAFFEN). 

5 FEW 1, 435b *BORA. — Autres sens: ‘trou 
où se réfugient certains animaux’ (ALW 8, 83); 
‘trou de boulin' (ALW 4, 45a). — Adjectif 
*bóré... 'creux (arbre): v. not. suivante; 
‘cariée (dent): ALW 15, 161b. 

° A 752 tin carbó d’ tró: v. ALW 8, 106b. 
7 É. LEcRos, BTD 42, 337: «mouzonnais 

crüte, f., ‘creux, cavité dans un arbre’ (FEW 
21, 57b): déjà t. 2, 797b (ard. kroet), mais à 
ranger s.v. CRYPTA, t. 2, 1384, avec w. *s'acríti 
(cf. ALW 3, 181)»; BALD., Etym., 263. 

° Cf. ALW 4, 97b; ici, not. 19 MARE, О 2. 
? Pour vIDE, adjectif, cf. ALW 4, not. 148. 
19 Avec autres sens, cf. not. 25 FONDRIÈRE, А, 

not. 53 RABOTEUX, ROCAILLEUX, ADD. а, С 3. 
П Les t. K-L signifient plutôt ‘fente, cre- 

vasse’ (v. ALW 4, 89: ‘fente à la porte’); ajou- 
ter *fréte à FEW 3, 754a. 

12 Réponses approximatives: "chancre": Sak 
Mo 79; Ni 38 (petite fissure); šëkr, To 73; — 
*bóje: bós Vi 47 (?, glosé «bauge»); — "souche" 
(cf. not. 57): sók S 29; Ch 27 (èn ~, un saule 
creux); — struk D 96. 
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67. arbre CREUX 

Q.G. 24 «un creux dans un arbre; un arbre creux». 

Tableau parallèle, pour l'essentiel, à celui du 

substantif (notice précédente), mais avec quel- 

ques variantes! une diversité suffixale pour les 

types A-A” et quelques types originaux (v. sur- 

tout C-F). 

On néglige la place de l'adjectif, les répon- 

ses n'étant pas vraiment comparables (arbre 

creux, tout ~, qui est ~); l'antéposition est rare. 

Pour A, en particulier, comparer ALW 15, 

not. 69 dent CARIÉE. 

Ф BRUN., Enq. 1614 (TROU). 

A. 1. *tchabot:? саро W 13, 30, 42, ^56 || 2. 

"é, *tcharboté: carbôté, -é H ‘45, 46, 50, 67, 

69; L ‘99 (-à-), 106, 113, 114 (-d-), 116; Ve 31, 

35, 40 (ou cab-), 41-44; Ma 2-9, 29; B 2, ^3 || 
*tchaboté...: aboté, -é Ch 4, 33; Th 29; Ni 2, 

‘5,45, 80, 85, 93, ‘97,98, 107; Na 1, 19, 720, 

22. 23, 49-69, 84-112; D 30; W 1,21, 30, ‘32, 

35, ^36, ‘39, “56. 59, “60, 66; Н 2-21, 726,27, 

^28; 37-'39, '42, 49, 53; L 1, 4-29, ^32, 35, 39 

(-0-), 43, 45, 50, 66, 75, 85, 87, ‘90,94, 101; 

Ve 1-24, 34, 40 (ou car-), 47; My 1 (Cun), 2- 

4; Ma 40, 42, 53; В ^1, 9, 11, 14, 16, 719, 22, 

23; Ne 22, 23,24, 31, 32 |+ B 7 |-è Ch 61; 

Na “120, 127-135; D 7-25, 36, 46, 84, "91, 

101, 113; Ma 1, 36, 39, 43-51; B 21, 24, 30; 

Ne 4, 5, 15, 16 | -ay W 63 | (fém.) -éy Ch 16 
(èn sók =P | -é My 6 (òn = âp, f.) | -ë B 28 || 
*d'tchaboté ('de-"): tCabóté Ve 32 (tò ~ tout ~) 

|l *chaboté, -è: sabòté, -é Ni 33, 39, 112 | -è 
Ch 27 || 3. '-u*. *tchabotou, -u: cabóra B 12 | 
-u Ne 14 || 4. "eux". *tcha(r)boteüs: carbòté 
D 34 | éabô- Ni 6,79, 17, 19, 20 (Ard.), 28; 

Na 30; Ph 42; D 40, 58, 81. 
А“. 1. *crabot: krabó* D 136, 141; Ne 51 || 

2. *eraboté, -è: krabôté, -é Th ‘51, 54; Ph 69; 
D 120 (enq. J.H; Ne 11 | -è Ph 81, 86 (à la q. 

27 «arbre rabougri») || 3. *eraboteüs: krabòtáé 
Th 43, 53, 62, 73, 82 (Фп [?] ~); Ph 84; D 110. 

A”. 1. *harboté, *hy-, *hyalboti: harbôté, 
-é D 64; Ve 37, 39; Ma 12, 24 | y- Ma 20 | 

yalbóti В 5 || 2. *«harboutou» Ma 19 (Col- 
lard; ?) || 3. *harboteüs: harbót Ма 19. 
A”. "à *tchabotes', "plein de "*tch.'...: 

a cabót Ne 16 | a š- Th 24 || plé t cabòt D 73 | 
répli d-- D 72. 

B. 1. *bóré, -è...: bóré Vi 6,25 | -ë Vi 43 | 

-e Vi 8 | - Vi 16 | -èy Vi 13, 21$] -ey Vi 22 | 

bowré Vi ‘42 | bag Vi 46 (enq. Ј.Н.; báw-, 

ÉL.) | bwòrèy Vi ‘36 || 2. *bóru, *boâ-...:' 
bóru В 33; Ne 33, 39, 47, 60, 63, 76 (-й) | bū- 

Ne 49, 750 | pór Ne 44, 57. 

C. *bao, *boheu:? Бад Ne 20 | рдл Ne 43. 
D. *boheté, *bohyeti:? bòhté Ve 31-34 | 

bóyti B 5. 
E. *boti:'? bor Ve 26 (‘il était tout —'). 

F. 1. 'faux*:! fa B 27, 33 (= pa ddë.) | -а, 

-å Ni 20; W 1,3, 8, 79, 10, 732, 739, “45, 

^56, “60 | -ò A 37 | -ó, -ó To 24, “36 («faux»), 

43 (Gd), 99; A 2, 7, 10, 12, 20, 28 (-Ó), 44, 

50, “52, 60; Mo 1, 17, 23, “29, 42, 64, 79; 

S 1, 6, 10, 13, 19, 28, 31; Ch 26, 72; Th 5; 

Ni 1, 2, ^5; Na 6, 79, 107, 109, 116; Ph 16, 

81; D 94; Ne 9, 15 | faw To 6 (i yè ~ éndé il 

est f. en dedans) | Ge Sèk (souche) A 713 | 
spécialement avec ‘peuplier’ et, surtout, 

‘saule’ (só, f; så W 3): fó pupli A 12 | -- 
pupyé Мо 42 || fós só То 13, 48 (‘faux' seu- 
lement pour le saule), 757, 71; A 12, “18 (-0-), 

44, 55; Mo ‘29, 37; S 1 | "опе" sâ k è fås 
W 312 || 2. "à faux*:? a fó No 1 ('arbre' ky 
è t =); To 7, 28, 39 («arbe a fós»), А '57 

(«a fau») | a fó; To 37 (Та? è t ~) | a fé; 
To 27 | à f,ó To 78. 

G. 'troué*:^ trawé To ‘36 | -è Ma 35 | trowé 
No 2; Mo 775 («-о-») | -ó- To 13,48 | -6- To 94 
| trówé/é, No 3. 

Н. ‘creux’: kré Mo 20, 58; Th 72 CÉ); Ph ^11, 

15; Ar; D 120 (Ch. G, 123; Ne 65, 69; Vi 16 | 
«creux» То 39 | kræy Vi 22 | kra, Vi 37, 38, 43 

OH: -Üe É L.) | «krueu» Vi “36.15 
I. 1. "vide":l6 vü L 61; My 1 | уй S 36; 

Th 72; Na ‘120 | wit Ar 1 | -# Mo 41 || 2. 

rà vide’: a wit Mo 44 || 3. "vidé: уйат L 750, 
61 | -i Ve 24 | widi Na 109 || 4. 'de(s)vidé*: 
dvüdi Ma 12 | dévüdi Na 6 | divudi Ni “102 | 
dézvüdi Ch “64. 

J. *cavëy:!? kavèy Vi 35. 
K. *moyelè:!? móylé Ph 86. 
L. *véleüs:'? уг B 23. 
M. 'fendu*: fedu Mo 9. 

N. Autres réponses. 'chancreux': šākrě 

To 73; cf. not. 66 CREUX, n. 12; 69 RABOUGRI, 
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М? || "pourri": puri To 2 | pă,- Vi 47; cf. not. 
95 POURRIR || "vermoulu": «viermadu» A “1321 

1! Cf. not. 66, n. 1. 
? Cf. ALW 15, 161a (dent cariée); y ajouter, 

d'après q. 24, W “56 “on dint tchabot; ajouter 
aussi L ^50 “on dint tot tchaboté. 

Ш y a de la *chicoréye dedans'; dénomi- 
nation figurée, peut-étre individuelle, de la 
poussière de bois (sens non relevé par FEW 2 
665a CICHORIUM). 

^ Aux trois points, se dit aussi des dents 
cariées: *tous més dints sont crabots; ajouter à 
ALW 15, not. 69. 

` Ajouter Ph 45 *crabotè (BALLE). 
$ Toponymie: Vi 721 “lu tchéne bóréy ‘le 

chêne creux’, 
7 Se dit aussi des pommes de terre creuses 

(B 33; Ne 76). 
* Comparer hesb. *bahou (DL; WARNANT, 

Cult. 185), nam. *baou (LÉON) ‘fanes de pom- 
mes de terre', etc. Suivant DL, FEW 15/2, 2b 
classe hesb. *bahou [mal transcrit -ov] sous 
ahall. вон. Le t. D, d'origine incertaine, est 
peut-étre un dérivé du méme radical (qu'il fau- 
drait, en ce cas, classer en C^). 

? Ajouter Ve 39 “boh ie ‘creux’ (par ex., "dée 
~s crompíres, pommes de terre), REM., Gloss.; 
My 6 'troué, évidé' (BSW 50/2, 550), etc. Pour 
l'étymologie de *bohote, v. not. 185, n. 1. = 
V. encore *bouhote ‘touffe’, not. 37, D; *bahot, 
-ote, *bo- ‘cône de sapin’, not. 141, n. 11-13. 

10 T. figuré; littéralement 'bluté' (bien qu'au 
sens propre, à la q. 304, ce t. n'ait pas été 
fourni à Ve 26). 

" L'épithète est régulièrement  antéposée 
avec les mots signifiant ‘peuplier’ ou ‘saule’; 

elle l'est, avec 'arbre', aux pts en italiques. — 
Ajouter le sens ‘creux’ à FEW 3, 393a FALSUS. 
Cf. DEPR.-Nop. (*fausse choke ‘souche creuse”: 
Dasc., Suppl: Ch 24 tfau arbe; Corp. *faus 
buke, *f. mur; PiRs. 210 (*les ramonasses sont 
fausses “les radis sont creux")... 

2 À Ph 79 fóbu, sans doute de "faux bul? 
‘tronc’, mais buk ‘tronc’ n'a pas été noté à ce 
point (v. not. 58 TRONC). 

1 La préposition vient de l'expression "son- 
ner à faux': à Mo 42 ‘le pied [= tronc] n'est 
plus plein", il è fó, i sun a fó. — Mais, à Mo 23, 
"il est faux, ça sonne faux’. Comparer "à vide? 
(12) 

14 

5 
Comparer ALW 5, not. 74 TROUER. 
Ajouter No 1 ki son dil kré. 

16 Cf. ALW 4, not. 148. 
77 'cavé' ‘creusé’ FEW 2, 550b CAVARE. 
18 À Ph 45 (BALLE), *moy'lé ‘crevassé (en 

parlant d'un arbre sur pied), atteint de roulure', 
*moy 'ládje (qui signifie aussi ‘blocaille, maté- 
riaux de remplissage à l'intérieur d'une 
maçonnerie’); *moyau ‘tronçon d'arbre atteint 
de roulure'. Si *moy'ladje ‘blocaille’ se ratta- 
che probablement à *MUTULIO (FEW 6/3, 306- 
7), cet étymon ne parait pas convenir pour les 
sens 'roulure', ‘creux’: peut-être de MOLLIS, 
FEW 6/3, 53. 

19 Comparer bress. vélé adj. '(tronc d'a.) 
dont une partie est creuse par la décomposition 
du bois' (FEW 14, 549a vITELLUS). —ÀB 4, on 
dit que le bois se *bíle (crevasse) quand il pro- 
vient d'un arbre vëzlw (д. 26). Même radical, 
avec insertion d'un z? 

? Ni 38, šākrě (= fissuré) paraît être 
'échancré' plutót que "chancré’. 

2! À Mo 37, "ип bois’ тайи ‘mou’. FEW 
6/3, 186a MÜFF-. 

68. Le bois SE CREVASSE 

Q.G. 26 «le bois se crevasse au soleil». 

Notice intéressante surtout pour le type A 
(*bíler et formes préfixées), d'origine celtique, 
qui couvre toute l'aire proprement wallonne. 
En picard et en gaumais, ainsi que, comme 
synonymes approximatifs, nombreuses autres 
réponses signifiant 'se crevasser, se fendre, se 
déchirer’, mais aussi ‘se disjoindre’, ‘se gon- 
doler', “se dessécher'. Pour la plupart de ces 

types, dont beaucoup sont possibles un peu 
partout, on renonce à multiplier des complé- 
ments livresques. 

Comparer ALW 15, not. 54 CREVASSE, 55 
CREVASSÉ. 

A.! 1. a. *bile: bil Th 82; Ni 1,6, 9, 17, 19, 
20 (Ага), 28, 39, 61, 80, 85, 93, 98, ‘102, 
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107; Na 1-19, 30-49, "54, 59, 69 (le tonneau’ 

~), 79-112, 7120, 7123, 127 (ou 1 b), 129-135; 

Ph 37, 54, 61, 69, 81-86; Ar 1 (ou 1 b; D 7 

Gd), 15, ^16, 30-38, 58, 68-81, 85, 94, 100, 

101-113; W 1,3, 8, 79, 10, 13, 30 (ou -lêy, ou 

1 b), 732 (ou 1 b), 35, 736, 739, 756, 59, ‘60 

(ou 1 b; H 1, 8, 26 (ou 1 b), 37, 39 (ou 1 b), 

46, 50; L 1 (ou -léy), 4, /16, 35, 43 (arch), 45, 
94, 113, 116; Ve 32, 34, 38, 40 (ou 1 b), 47; 

My 2,3; Ma 1, 2, 19, 20, 29, ^34, 35, 36, 40, 

43, 50:51; B 5-7, 11, 15; 16, 19, "20, 21-23, 

27-30, “32, 33; Ne 4, 5, 9, 11, 15, 16, "18, 

20, 26, 33, ‘38, 39, 44, 51, 57, 69 || 

*biléye?...: biléy W 30 (ou bil, ou 1 b), “42; 
L 1 (ou bil, ou 1 b), 29, 775, “90 (à la gelée), 

101, 106 | -èy L ‘50 (terme technique [!]) | -ay 
H 68 || "est" *bilé, -è: bilé, -é Th 5; Ni 20 

(Ата), 26; Na 107, 130; D 64, 132; H “18, 

69; L 61, 114; Ve 26 CÉ, 44; Ma 24; B 9, 11; 
Ne 24, 44, 69 | -è Na 116; Ph 33; D 40; 

Ma 50. 
1. b. 'se* *bile'...: bil S 37; Ch ‘19, 33, 54, 

61; Ni 20, “90, ^97, 112; Na 720, 22, 23, 127; 

Ph 15,16,45, 53, 69, 79; Ar; D 7, 25, 64, 91, 

120, 123, ^129, 136; W 21, 30, ‘32, ‘45, '60, 

63; H 2, 21 (béh, 26, 27,38, 39, 53; L 7-19, 

^99; Ve 8; 35,40; Ma 3-12, 24, 42, 53; В "14 2, 

"3, 4; 12, 24; Ne 14, 16, 722, 723, 24, 31, 32, 

43, 49, /50, 69, ‘70; Vi 8 || 'se* *biléye...: 

biléy W.30; L 1, 66, 85, 87; Ve 6 | -ey L 39 | 

-éy H°28 | -èy D 46; Н 49, 67. 

2. *s'ezbile:^ s ezbil Ch ‘64; Th 24, 51, 62 

(s ès-), 72; Ph 6, ^11, 721 || "est *z'bilé, -è: 
zbilé Ne 31 | -è Ph ‘21, 45 || *s'a zbiyi: zbiyi 
Ch 64. 

3. +s? dezbile? s dezbil Ch 63; Th 46 (z -).— 

Ajouter infinitif dbilé Ch 27 (Plumet). 

4. "se" *k'bile^...: si kbil Ma 46 | su -- Ve 

37, 39, 44 | sé -- My 6 | si gbil L 32; B 22 | s 
kubil Ve 42 || 'est' *k'bilé: kbïlé Ve 41, 44 | gb- 

Ni 6, “9; D 64; L 45; Ve 32, 34. 

B5 1. a. *péte: pèt A 50; Mo 17; S 1, 10, 19; 
Th 29, 73; Ar 1 || b. "er pte...: s pet Mo ^5, 

710; S “28 (ès ~), 37; Ch 16; Ni 33, 72 | -e- 

S 36; Ch 26; Th ‘2 || s a pèré L 114. 
2. a. *k'péte: kpët L 29 || b. 'se' *k'péte: si 

kpèt W “56; L 732, 43 | su -- Ve 24, 31 | s kipèt 

L 1, 14, /50, 66; Ma 40 | s ku- Ve 47. 

3. “si k'pétéle... (dérivés en '-eler'): si kpe- 

tél Ma 39 (ou s ki-); В 714 | su -- Ve 40; My 4 

| s kè- My 3 (ou -tló); B 28 | su kpètëèl Ve 1 | s 
ki- L 94 | s kipétléy L 106. 

4. +s? dèspètèle: s dèspètèl B 33. 

CJ 1. a. 'fend': fë To 6 | -è A ‘13 || b. "se 
fend": "se! fé To 7, 13, 27, 36-37 («fint»), 39 

(«find»), 73; Мо 1, 17, 23, 41, 42, 58, 64, 770, 

^75; S 13, 29, 36; Ch 4, 28; Th 72, 43, 82; 

Ni 28, 33, 45; Ph ‘47, 70; р 791, 120; W 3,21 

(«find»), ‘45; L "90; Ma 46, 53; B 22, 23, 30, 

32; Ne 44, 60 | -& No 1 | -ëñ Ch 27 | -è To ‘57 
| -È; To 99 | -£ To 48 | : To 43; A 710, 12 | 
-è A “18 | -ë A 28 | -é To 58; A 50, 60 | fer 
Ne 76; Vi 21 | -at Vi 25, 38, 43, 46 (ou -d) | 
-ad Ne 69; Vi 46 (ou -t), 47. 

2. 'ве' *k'find...: si 2 Na 84 | sé -- H 38 | 
su -- B ^1 | sé -- My 6 | su kfè My 1 | s Ке 
H ‘42 | s kufé Ne 47 | -ёу My 2 || "est" kfêdu 
H 718. 

3. ze findiye (‘-ille'): s fédiy Th 54 
D. 1. *s? crène, *kèrne: s kren Mo 1 | s Kern 

To 99; Mo 729, 41, 79 || 2. ‘ès’ kèrnate: ès 
kérnat S 10? 

E.M 1. 'se crève": «s crève» А /57 | s kréf 
A 37 || 2. "se des-crève': z dèskrèf Th 53 || 3. 
"se crev-elle': s krèvæl Ve 31 || 4. "se de-crev- 

elle": su tkrèvèl B 9 | è tu dèskrèvlé Th 53 || 5. 
' (se) crevasse": krævas To 73 (i ~) || "se" krèvas 
To 78 (-е-); А 1; Mo 1; Th 25; Ni 11, 36, 90; 

Ne 65; Vi 2, 6, 43 | kr&- To 2; Mo 20 (-a-); 
Th 14; Vi 16, 717, ‘36 (kre-), 37, 38, 43 (ÉL; 
ou -è-) | kèrvas No 2 | -aš A 44 || è ru krèvasé 
Ni 38 || 6. reell crevarde*: "se? krèvät D 33; 
H 38 | -ot Ph 42 | -ót Ni 2; Na 69; Ar 1-2 

(MP); D 38, 84, 96, 120, 123, ‘129; Ma 36; 

Ne 20 || krèvódèy Na 59 | si -- D 46 | -èy 
Ma 39. 

F. *s' capéle:? s kapèl S 31. 
G.!3 "se cartèle, s'é-": s kartèl Mo 9, 70 || 

s ékartêl To 94 | s ékarcyél To 771. 
H.'s'écharde*: s éskard Mo 44. 

1.3 1. 'se* *héte, *ch-, *sk-: s het L 35 | s 27 

Ni 45 (plus fort que s fe, C 1 b) | s èskèt Th 14 

|| 2. "con-'. “si k'chéte: si ket Na 84 || 3. *s' 

chètéle ("-èle’): s etl D 120. 
J. *s? frâle:!4 s fral Vi 13 || *s’ frágne: s frañ 

Vi ‘14. 

К. ve fele: s fèl A 44. 
L.*s' fléke: s flék S 6. 
M. '(se) [de]chire*: hèr L 5 || s hèr L 4 | -é- 

L 3. 
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N. "ei" hine'5...: hin B 7 || s hin My 1 || è tò 
hinlé D 64. 

О.Э "se con-taille': si ktéy L 101. 
P. "si kifroyeye:" s kifròyèy L 750. 
Q. *crake: krak Ch 43. 
К. "(sei sclèyi, -a-/5...: skléyi Ne 63 | a 

D 110 | si skléyi Ma 727 | su -- Ne 26 | «si 
sclaye» Ch “54 (tonneau) || zez èclich: s exis 
A 12 || *ècli: èkli Vi 16 ("la roue, la cuvelle ~"), 
22 (id. à l'infinitif: i va ~) | -i Vi 27 (Ча cuvelle 
~") | (participe passé) ekli Vi 21 (‘un tonneau 
est ~'; fém. "une roue est’ èklit). 

5. ("se') *cambe:? käp To 1; A ^13, “20; 
Мо 37 | s -- A 2.7, 28. 

T.^*s' créke:? s krêk A 55. 
U. "еше": rye Vi 35. — Cf. ALW 4, 134a, 

type 24. 
V.?! *sétchit...: séci Vi 18 | (participe passé) 

è rséci Th 64 || *s' &(r)séke...: s èrsèk To 28 | s 
esek tu To 24.22 

! Ajouter sous A 1 a: infinitif bilé à Ch 27; 
Ve 1 (Wis); -è D 68; — indicatif présent 3° 
pp. bilnè à Ni 17 (les sabots —"). — Expres- 
sion plaisante [peut-étre jeu de mots avec 
*bíle *bile']: W “56 *n'a m’ gozí k'ést sétch, 
dji va bíler (ou -- l’ g. --, on bíiléye) ‘il y a 
mon gosier (ou le g.) qui est sec, je vais me 
crevasser (ou on se crevasse)'. — Adjectif 
'-еих': Бп B 33 (d'un bois qui a des lignes 
blanches et commence à pourrir); -æ Ne 76 
(oü le verbe est inusité; ‘un chêne qui est ~"). 
— L'action (apen: Ба, S 37; cf. DL 
*bilédje; Corr. -âdje; LÉON. 55 -adje... — Le 
résultat ('crevasse, craquelure...) ‘une’ 
*bile S 37; ‘une bil-ure': bilér Ma 19; ër 
L 19; cf. DL *bileüre (dans le bois, ou dans 
une brique encore crue); Wis., LOBET -áre; 
PIRS., LÉON. 64, CARLA (Ch 33, 61), СОРР., 
DASC., Suppl. äre, — Se dit aussi d'une clo- 
che qui se fêle, d'après CARLA. — À B 4, dans 
le vocabulaire de l'ardoisier, *bflf une ardoise 
‘cliver, couper” (v. BSW 46, 182)... Autres 
mentions dans FEW 1, 364b, gaul. *BILIA 
(suivant la proposition étymologique de 
J. Haust, DL). 

2 À la 3° ps. indicatif présent, il y a parfois 
deux formes: v. dans le tableau W 30; L 1; en 
outre, à la q. «(la planche) gondole» (ALW 4, 

134a), on a noté bil à H 68 (ici bilay), biléy 
à L 7 (ici z bil). 

* Les formes pronominales et non prono- 
minales coexistent parfois (Na 127; Ar 1; D 7; 
W 30, 732, “60; H 726, 739; L 1; Ve 40). Le 
pronom est s, z en général; su Ve 35; Ne 49; 
sœ Ne 69; is W 21; ès, èz Ni 112; Ne 750 (cf. 
ALW 2, not. 39). Mais on hésite pour l'inter- 
prétation de certaines formes classées sous 
A 1 b: "se bile' ou 'es-bile', forme préfixée, 
comme À 2, mais non pronominale; c'est 
ainsi, notamment, qu'il convient d'analyser 
zbil de Ne 31 (cf. il è tai zbilé) et de Ph 45 
(participe 221/2; v. BALLE *(é)sbíler et subs- 
tantif *-üre 'crevasse'...). 

^ Ajouter ces formes préfixées (EX-, CUM-) 
FEW, l.c. 

5 Ajouter My 6 *débîlé [mal noté débilé 
FEW 1, 364b *BiLIA] 'gercé, crevassé (mains), 
fendillé (bois), BSW 50/2, 557. 

 'péter' et formes préfixées ("соп-' 2, 3; 
'dis-' 4) et suffixées ('-eler' 3, 4). FEW 8, 
133a PEDITUM. Types largement connus: у. DL 
*pèter, *(ki)pételer; Wis. *péter, *c(u)pételer, 
etc. Comparer ALW 4, 303 *s' dèspèt(1)è 
'S'écailler'. 

7 Comparer ALW 5, not. 29 FENDU. 
š Ajouter Th 64 ‘est plein de? *fintes. 
? Substantif: "une' *kérnate ‘crevasse’ S 10. 

Cf. aussi ALW 4, 91. 
10 FEW 2, 1316-7 cRÉPARE (E 1), 1319a 

(E 2 et 4: y ajouter nos mentions), 1318b 
(E 5), 1318a (E 6); ajouter le diminutif 'cre- 
vel-er' (E 3). — Pour 'crevade, -ure' ‘fente’, 
cf. ALW 4, 91a. 

!! Non pronominal à Na 59. 
2 Ajouter, au participe passé, *rchapelé 

‘qui a des fentes concentriques (tronc)' Ni 26; 
-è ‘crevassé раг la gelée (ex. un chêne)’ Na 
116; -ay ‘dont le tronc scié a des fentes’ W 63 
(Én ар k è ёаріау). — À S 31, le substantif 
*capelüre, type général, est distingué de *dji- 
velûre ‘fente droite (selon les rayons médul- 
laires)” et de *rouláre ‘fente courbe (selon la 
limite des couches de bois). — Mentions 
livresques ` supplémentaires: ` DEPR.-NoP. 
*cap'lé et *tcha- ‘crevassé (arbre); CARLA 
*cap 'lé ‘pourri à l'intérieur; crevassé’ (Ch 26) 
et substantif -ure. Ajouter ces formes FEW 2, 
279 *CAPPARE. 
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13 Pour G, Í et O, comparer ALW 5, not. 28 

(DÉ)COUPER (du bois), F, G, B 3. 

^ FEW 3, 745a FRAGILIS: lorr. fráler ‘écra- 
ser". — La forme de Vi ‘14 en -ñ, toute proche, 

a peut-étre subi l'influence d'un autre mot. 

15 Forme picarde correspondant à “flintchi 

‘fouetter, cingler’ (DEPR.-NoP), FEW 15/2, 

144b FLINKE; ALW 15, 348a. Comparer liégeois 

*kiflintcht '(dé)couper', ALW 5, not. 28, J. 

16 Comparer ALW 4, se GONDOLE, 134a. — 

Na 22, 23 *on bwé (on mantche) skinelé *un 

bois (un manche) d’où se détachent des éclats 

en longueur”. 
17 FEW 3, 781b FRICARE: liég. “kifroyi ‘frot- 

ter rudement’. 

18 Se dit ordinairement d'un tonneau, d'une 

cuvelle, dont les douves se disjoignent, ou 

d'une roue dont les parties se détachent, à 

cause de la sécheresse. Cf. DL *sclèyt (L 113), 

*discléyi ‘ébarouir, dessécher’; LÉON. 55 *si 

sclayi 'se crevasser' (et substantif -adje), 64 

*sclayi (ou *rastrinde) 'se rétrécir'; Vi ^5 

(Mass) *écli ‘disjoint (tonneau, baquet...)', 

^34 (Gloss. S'-Léger) *éclire ou -i ‘éclater, dis- 

joindre (tonneau, roues)'... HAUST, Érym. 216- 

7; FEW 17, 151 *sLiTAN. — Autres mentions 

[interprétées à tort *(s')ébrécher']: ALW 4, 

304a [à déplacer sous ADD. 1? b|]. 

19 Comme pour Т et U, le sens paraît être 

plutôt ‘se courbe”. FEW 2, 163b САМОК. 

20 Cf. Сорр. (Ni 1) *crinki ‘tortiller’; FEW 

16, 388b, mnéerl. CRINC. 

?! Comparer not. 69 RABOUGRI, K 3. 
22 Autres réponses: No 3 ‘le bois est tout 

étiyé di sòlé,; dérivé de TILIA FEW 13/1, 329; 

—B22 myoké (équivalent du liégeois soké); 

cf. *miloké, -t ALW 4, 213b et soké ibid., 70a. 

69. tronc RABOUGRI 

Q.G. 27 «un vieux tronc rabougri». 

Malgré de nombreuses lacunes, les réponses 

sont trés abondantes et extrémement diverses 

(et pas toujours vraiment synonymes), de sorte 

qu'on a préféré au classement habituel par 

rubriques lexicales un classement notionnel, 

plus láche et plus imprécis. 
On retrouve plusieurs des types fournis 

occasionnellement ici à d'autres notices mieux 

centrées sur la notion (par exemple ALW 15, 
not. 6 CHÉTIF, not. BOSSU, à paraître, etc). 

Pour le substantif désignant un arbre tétard, 

cf. not. 185. 

A! *erawyi: krawyi B 22 (enq. J.H.) || 2. 
*crawé, À, ^crá-: krawé, -é W “8, '9, 10, ^39; 
L 1; Ve 32, 35, 37, 39; Ma 2, 24; B 11 (f). 14, 

23|-1B 5,7 | krawé W “56 [krà- W 1 (ô lé <); 

H 38 (Gives), 46 || 3. *crahë, *ero(w)u: krahé 

Vi 27 | krówu Vi 35 | króu Vi “1 (E. Sim.) l| 4. 

*crawelu, *cro-: krawlu Ne 26, 33, 39, 47, 60, 

76 | krów- Vi 13, 721 || 5. *crawiou, -iu: 
krawya Ma 51; В “19, 21 (à Roumont) | -yu 
B 21; Ne 15 || 5“. “crawid, -ieu (variante de 5, 
ou "-іеих' 69): krawyé Ch 61; Na 130 (-уй); 

D 72; Ne 16, 20, 32 | -y& Ne 44 || 6. *cra- 
wieüs...: krawyæ, -Æ Ni 2, 75, 26, 45 (ou 

-w&), '97, 112; Na 79, 109, 129; Ph 15, 16, 42, 

45, 47, 81; D 7, 25, 84, 94, 110; Ma 36, 750; 

B 9; Ne 4, /5,9, 11, 14, 22, 23, 24, 31 | krä- 

Th 24 | krawiyé D 123; Ne 69 | (fém.) 
krawyés Na 127 || 7. *eraweüs: krawé Ni 45 
(ou -wy@). 

A’. *racrawié, -wé...: rakrawyé Ma 19 | 
-wyè Ma 43; B 30 | rakráwi B ^1 | -krawé 

Na 84 | -д(у) Vi 472 
A^. ‘mascrâwé *máàcràwé...: 

L 87 | -kró- L 101 | mákráwé L 45. 
B. 1. a. "tordu": twérdai H 8 | twardu B 27, 33 

| -é Na 44 | «-ewe» (f) Ch ‘54 | маға Ni 107; 
Na 112: D 15 | -œ D 129 | tórdu Ph 37, 54 | 
türdé Ch 4; Ni 36, 38 | turdu Ni 90 | tordu 

A 37; Mo 37; Th 14, 82 || b. "estordu*: stórdu 
Ch 43 | -ór- Mo 42 || c. 'con-tordu': ktwardai 
Ma 40 | kótwardu Ni ^102 (-à); Na 1 | kt- Na 101; 
W 59: Ma 46 | -4- D 40 | -à- D 58 | -é Na 99 | 
(f) kitwardóy Ma 1 || 2. "mom": tórtu To 58, 78 || 
3. 'tortillé': turtiyi Ni 72 (ou -èyi) | «tortœyœ» 

A 720 || 4. "con-tort': ktwer D 34; B 2, 3. 
B 3 1. 'torchié". *twéertchi: twèrči W 13 || 2. 

+mèstwèrtchi: mèstwèrči H ‘42 || 3. 'con-tor- 
chié*: ktwèrèi H 68; L 1, 39 (-e-), 94; Ma 12 | 

-ï L /32 | ktwarci Na 84; L 61. 

maskräwé 



TOME 6. — NOTICE 69 187 

C. «boiteux, bossu, courbé...»5 1. *houlé...: 
hailé W 21, 30, 756 (~ tò £u "tout jus [bas]') | 
X- Ma 29 || 2. *chalè: Sal D 36 || 3. *cágnot: 
Кайо Vi 38 || 4. *bossu...: bòsu W 21, 59 | -šu 
Mo 42 || 5. a. *eroufiou: krafya В 22 | b. 
*eroufieüs: krufy& D 7, 30, 46, '91; Н 53: 
L 19, 66; Ve 8, 40; Ma 39 | -у@ (f) Na 127 || 
6. *cron: kró Mo 9; Na 30; Ph 86 || 67. *cron- 
chu: krôsu To 28 («déformé, courbe») || 7. 
*k'tapé ('con-tapé' déjeté, déformé): krapé 
Ni 85. 

D. *bourdoné: burdòné Th 5. 
E. *cubwè:* kubwe H 69 (‘un vieil arbre qui 

est -"). 
F. *raguërziyi:? ragèrziyï Ne 65. 
= G. «boursouflé, bossué...». 1. *ribolté:!? 

ribòlté Na 22 («boursouflé») || 2. *raboudou, 
-u:! rabudu My 3; Ma 20 (fém. -bòdòw) | -u 
My 6 (f.: òn vih ~ ról) || 3. *rabrougni, -u:? 
rabruñi Vi 22 | -u Vi 13 || 4. “a brognes:? а 
brófi Mo ‘5. 

HJ“ «noué, noueux...». 1. tnokî, *nowé...: 
nóki Ve 6 (d'une personne?: vi kwër ~), 31 | 
nádkéy (f) Na 6 (viy trós tòt ~) | nówé D 110 | 
na- Ne 44 | ně- To 94 || 2. 'renoué, oi 
erndwé To 13,28 | ranawé (= 'r-a-' ou 'r-en-") 
D 132 || 3. *noukieüs: nukyé L 29 || 3°. 
*nékeüse (f): nékés Ni 6, 9 || 4. ‘plein de 
nceuds...*: plé d nuk W 63] ...n ... Ni 19] ... 
n ně D 123 | "qui a des' nuk Ni 20 (Ard.). 

I. «retiré, recroquevillé, chiffonné...».? 1. 
"тейге": értiré To 1 || 2. *r'saki... ('resachié! = 
«retiré»):9 rsakí Mo 23 | -e Mo 1 || 3. *ras- 
tréndu  ('rastreindu', restreint, resserré): 
rastrédu Na 107 || 4. *ratassé: rátasé No 1 || 5. 
*racankyi, -Кїп-:!7 rakákyi Th 24 (ou quelque- 
fois -kë-) || 6. *frognou:'* Gaga H 49 (чош 
~) || 67. *rafrougné...:? rafruñé Mo 20 | 
«réfrougnye» A '13 (f) || 7. *ra(ca)fougni: 
rafuñi W '42 | raka- D 72? || 8. *racrapoté, 
-è, -cram-:?! rakrapôté, -é Ni 20; Na 49, 69: 
Ve 42, 47; B 9 | -éy Vi 37 | -è Th 72; B 28 (9): 
Ne 26 (?) | rakräpôté Ne 69 || 9. *racrabouyi: 
rakrabuyi D 120 || 10. *raboukyi...: rabaikyf 
S 37 | -kí Th 2 || 11. *ragrégné...: ragreñé 
Мо 42 (? de JH.) | -krañi Mo ‘75. 

J. «ratatiné». 1. "ratatiné": ratatiné Mo 64 | 
-É To 71 | ràtàtinœ A ^18 || 2. *rakérpi:? 
rakèrpi Mo 1, 29, 41 («ratatiné»), 44 (id.) || 3. 
*rakétchou:? raké&« H 67 || *ratchitchi. ..: 

račīčī Na 69 | -čiči D 38; Vi 38 || *ratchétch'lé: 
racéclé Ni 29. 

K. «séché...». 1. tdèssévrè:” désévré Th 53 
(«privé de sève») || 2. *souwé (DL *souwer 1 
sécher): suwé D 30 || 3. 'des-séchi, re-, *four-1:25 
dèsèci Vi 46 || rseci D 68 | ersect To 7 | érséci 
To 27 | «erséqui» А 757 | arsèki A 1 | (f.) érse- 
kiy A 2 || fursèki A 7, 28 || 4. *sokè:26 sòkè 
Ar 1; B 1. 

L. *rabougri: rabaigri No 3; To 39, 43, 73, 
94; A 28; Ph “11; B 24; Ne 51, 76; Vi 8, ‘36 | 
(f. -îy Ch 16. 

= M. «atteint de maladie: chancre, rogne» 27 
1. a. 'chancru'. *erantchou...: krêta D 30 
(-t yat); Ma 4, 9 (= «chancreux») | kró- Ma 3 | 
krāču Th 29, ^51; Ph 86; D 58 || b. *crátcheüs, 
*chancreü(s): krāčě Ve 6 (ou -člé, -ci) | Sakra 
To 736 («chancreu»), 37; Na 22 || c. *cran- 
kieüs: krakyé To ‘57 || d. *crátcheleüs: krâcláé 
Ve 6 (ou Aë, -ct, 'cranch-eux', '-ié || e. "аш" 
*crá"tchih: ki krä"cih L 4 (ou "аш a la’ krá"c) 
|| 2. *то(и)впейѕ:2° rod Ni 11, 61, 93; Ph 6: 
Н 21 | ro- To 24 | ru- А 44. 

N. «atteint du sort, ensorcelé», *émacralé:?? 
emakralé, -é W 30,42, “56 (?); H 21; Ve 31,35. 

= О. «malingre, chétif, mal en point...».?! 1. 
*hépieüs: hèpyé L 1 | hē- W 35, ^36 || 2. 
*tchépieüs: Сёру@ L “90 || *tchépiou: cèpya 
L 1, 106 || 3. *nintieüs: nétya D 73 || 4. 
*ménie(s: ményé Ni 98 || 5. “langreûs: Jär 
S 19 || 6. *érnézi: ernezi S 31 || 7. *hingue: 
hék L 1 || 8. *málédule: mólédu! L 43 || 9. 
*malótru: malótru A 12 || 10. *mezbrudji...: 
mézbrugi L 14, 43 | -èy (f) L 101 | kmésburgi 
My 1. 

' FEW 16, 380a *KRAWA. — Dérivé en 
ANG (1), '-é' (2), '-u' (3), '-el-u' (4), '-ill-u' 
(5 et peut-être 57), '-ieux' (6), '-eux' (7). 
Incertitudes de classement, comme on le dit 
dans le tableau, pour 5^, mais aussi pour 6: on 
a classé -y de Na 79; Ph 15; D 123; Ne 4, 75, 
69 sous '-ieux' (6) en raison de la longueur de 
la voyelle, mais le timbre est le méme dans 
"perdu" (-&, ALW 1, not. 71). — Le type ne 
s'emploie parfois que pour des personnes 
(mentions à ajouter à ALW 15, not. 6, Р: 
W 66 *оп p'tit crâwé gamin; de même, à L 45 
*toürner à crâwe se dit d'*ine djint k'ènnè 
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r'lêt d'une personne qui 'en relaisse', décline. 

Cf. DL 179. — Ajouter Na 1 *crawieí 'contre- 

fait, rabougri, chef (PiRs.); Vi 75 (MASS.) 

*craw lefs tors, tordu (et -er marcher avec les 

jambes tordues), '19 *crow'lu ‘contrefait, 

rabougri” (LiÉc., BSW 37, 319), ‘34 *crówlu | 

ou cróyu ‘tordu, difforme, rugueux’ (Gloss. 

S'-Léger)... Cf. not. 53 RABOTEUX, ROCAIL- 

LEUX, 20, et ALW 15, not. 6 MAL PORTANT, 

CHÉTIF (enfant), f, et n. 32. 

2 À H 38 *(ras)crâwé se dit d'une personne, 
*crâwé seul a été noté pour un tronc rabougri. 

3 Pour DL 395 (et FEW 16, 380a *KRAWA et 

n. 6), croisement de *crdwé et de *mascácé. 

4 FEW 13/2, 102b-103a TÓRQUES; y ajouter 

*méstwértchi (cf. DL ‘biscornu, contrefait'; 

syn. *má-tw.). 
5 Pour C 1-3, v. BOÎTEUX, vol. ultérieur 

et ALW 5, not. 114 ÉCULER (les. souliers); 

pour C 4-67, v. BOSSU, vol. ultérieur. 

6 Dérivé de tcron ‘courbe’, à ajouter FEW 
16, 415b *KRUMBJAN. Par contre, Givet *cron- 

tchu ‘homme petit et mal bâti”, qui figure 416a 

et est interprété 'cron cul', nous parait devoir 

être rattaché à 'chancre' (comparer M 1 а). 

7 Comp. Бош. bourdonner ‘monter en tige" 

FEW 1, 633a BURDO: 
. 5 Quid? 
? Probablement forme préfixée ('ra-' ou 

ren-') de *guérziyi *grésiller, gréler' (ALW 3, 

162a; FEW 16, 85b *GRISILÔN: afr. greselie 

‘couverte de rides'...). 

10 Comparer *r'bo(u)l'teüse, (voie) rabo- 

teuse, not. 53, 26. 

П Comparer liég., nam. *bodé ‘trapu’, Mons 

‘bouffi; *rabodé id. (DL; ViLL.; SCIUS); Faym. 

*raboudu ‘courtaud, trapu’ (BSW 50/2, 586). 

12 Cf. DasN. 427 *rabrougnu ‘rabougri 

(arbre), rechigné (une petite vieille ~e). — 

Comparer not. 53 RABOTEUX, ROCAILLEUX, 8. 

15 *brognes ‘aspérités’, cf. not. 53 RABO- 
TEUX, ROCAILLEUX, © À 9. 

14 Pour la forme, comparer ALW 5, not. 109 
(nouer ses souliers); pour le sens, ALW 15, 

not. 6 SOUFFRETEUX, i. — On précise que le sens 

est ‘noueux’ à To 28, 94 et Ne 44. 

15 Pour 7 6-11, cf. ALW 5, not. 77 CHIFFON- 

NER (À, J, L, Q, S). 

16 À distinguer de 'resséché' ‘desséché’: 

cf. DEPR.-NoP. *(é)rsakf ‘retirer’, *(ë)rsëki 

‘sécher’. 

17 Cf. DEPR.-NoP., Copp. *rakinkyf ‘recro- 

queviller, pelotonner. 

18 DL; FEW 3, 816b, gaul. *FROGNA. 

19 Dérivé de *FROGNA d’après FEW 3, 817a; 

considéré dubitativement dans ALW 5, 167a 

comme une altération de *rafougni. 

2 А W 59, rakrafuñi se dit d'un vieil 

homme: ó vi, òm tò —. 

21 А Na 69, on précise que rakrapòté signi- 
fie “ве blottir’, que pour un arbre, on dirait plu- 

tôt qu'il est racici; à Ph 54,0 n è rakrapoté , on 

est recroquevillé (dans son lit); à Ni 39, rakri- 

póté, à la peau rugueuse (par ex., d'une 

pomme de terre de mars). 

2 рым. se rakerpir ou se racrépir ‘se 

rabougrir, se rider en se desséchant’; FEW 2, 

1349a CRISPUS. 
23 Pour *catche. *kétche, *ki-, *tchitche ‘fruit 

tapé’, у. BTD 8, 304-310, et vol. ultérieur. 

24 Cf. FEW 11, 192a SAPA; le r est peut-être 

dû à l'influence de '(des)sevrer' (< SEPARARE). 

25 FEW 11, 582 SICCARE. 
26 Cf. ALW 4, 70b, n. 18. 

27 Classement un peu arbitraire pour 'chan- 

cre? (var. 'cranche"), le sens ‘rabougri’ ne déri- 

vant pas nécessairement du sens 'ulcére', mais 

peut-être d'un sens “pli, nœud, torsade' 

(comme dans les t. classés sous B, C, H). 

28 FEW 2, 175 CANCER. Dérivé en '-u' (a), 

‘eux’ (b), ‘-illeux' ou peut-être '-eux' avec 

insertion d'un i analogique (c); '-el-eux' (d). — 

Ajouter Sätz? Ni 38 (fissuré), алё To 73 (ces 2 

mentions à la q. 24 «arbre creux»). — À Th 29, 

krácu ‘rabougri’ se dit d'un homme comme d'un 

arbre. — Autres sens: krāču «avare» Ma 4; kräky@ 

«qui se tient mal, d'une personne qui va tut ё 

krákyá» Mo 1. — V. encore ALW 15, 309, n. 2. 

29 FEW 10, 469b *RONEA. — Comparer 

*rogneüs ‘raboteux’ (ce vol, not. 53, 9), 

‘galeux’ (ALW 15, 306), ‘chétif’ (ALW 15, 27). 

39 DL; ajouter les formes liégeoises à FEW 

16, 503a MAKELÂRE. 

31 Les types qui figurent sous cette rubrique 

s'appliquent aussi et plus souvent à des per- 

sonnes. Cf. SOUFFRETEUX, CHÉTIF, ALW 15, 

not. 6, pour les types 1-8: О (1-2), B (3), / (4), 

A (5), S (6), 1 (7), b (8). Pour 9, cf. FEW 1, 

165a; pour 10, ALW 4, 210, ALW 15, 76a (se 

meurtrir), 235a... — On néglige quelques rép. 

trés générales ou de sens éloigné. Aj. Vi “34 

«flainéye» ‘rabougri (arbre). 
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70. PLIER (carte 31) 

Q.G. 30 «le vent fait plier les arbres». 

'ployer' est connu dans tout le domaine; 
mais dans le contexte de la q., il est parfois 
concurrencé, ou méme remplacé, par des ver- 
bes plus précis ou plus expressifs, notamment 
"vergier' (B) en liégeois. On regroupe en finale, 
sous F, quelques réponses plus isolées et de 
sens plus particulier. Pour le traitement phoné- 
tique du type A, comp. ‘nier’, "ег", vol. ulté- 
rieur. Contrairement à 'noyer', ALW 15, not. 34 
et carte 11, où la forme en è (*néyí...) couvre 
presque tout le domaine proprement wallon, la 
forme dominante de 'plier' est en ò; pour faci- 
liter la comparaison, la carte utilise les mémes 
signes que celle de "noyer'. 

* ALF 1037 (le roseau plie). 

A.! *ployi, -i...: plóyi Ch 33; Th 29; Ni 11, 
20 (Ard.), 724, 39, 61, “62, 85, 93; Na 44, 84, 
107 (ou quelquefois plè-), 129 (ou ple-), 130; 
Ph 6, 711, 15, 53; W 1,3, ^8, ‘9, 10, ‘39, ^56, 
‘60, 66; H 739, 67, 69, ‘74; L ‘3, 29, 39 (-o-), 
43, 45, 50, ‘60, 61, 66, 71, "90, 94, ‘99, 101- 
116; Ve 1, 24-31, 35; My 1; Ma 4, 12; Ne 43, 
57; Vi 6, 8 | pló, L 19 | plói No 2 | plóyi 
Ch 27, 28; Th 53, 62; Na 22, 23; Ph 61; W ‘45: 
H 72, 726; L 732; Ne 722, 65, 770 | plóf D 136; 
Ne 51 | plóyi No 1,75; To 2-7; Mo 775; Ch 43, 
63, 64, 72; Th 43, 46, 64-82; Ni 1, 17, 19, 80, 
90, 112; Na 720, 30, "120, 127; Ph 37, 42, ‘47, 
54, 69, 81-86; Ar; D 7-34, 38, 46, 73-96, 101- 
113, 123, 132; W 72 (-о-); H 1, 8, 38 (Gives), 
^42, 46, 53; L 2, 35; Ve 8, 40 (Stav.-ville); 
Ma 2, 3, 9; B 9, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 27; 
Ne 4, 55, 20, 44, 69; Vi 2, 13, 18, 25, 35, ‘36, 
‘42, 43-47 | plò,i D 72; H '45 | plòi To 37; 
D ‘100; B 71, 719; Vi 37, 38, 43 (ou plóyi), 46 
(id.) | plóyi Ph 16; D 120 || *ploy: plòy Ve 37- 
39, 40 (Challes, Lodomez), 44, 47; My 2-6; 
B 2, 73, 4-7 || *pleuyt: р/Фуї H 68 (var. régu- 
lière de *р/оуѓ à ce point: v. ALW 1, not. 43) || 
*ployer, -ё, -ё...: plôyé, -é To 13 (-ó-), 24, 28, 
736, 73 (ou Zelt A 60 (-о-); Mo 37 (-é); D 64; 
Ma 19-24, 40, 42, 53; B 12; Ne 11, 23, 24,31, 
32 | plò,é To 94 | plòyè To 48; Mo 64; D ‘91: 
Ma 1, 29-39, 43-51; B 21, 24, 28-33; Ne 14- 
16, 26, 33, 39, 47, 49, 50, 60, 63 | -è Mo 1 | 
-#/@ To ‘71 | -é/& A 55 | - A “52 | «-œ» То /57 

| -ê To 58 || *plóyi, *pló-...: pléyi Ni 45, 107 | 
-i Ni 2, "5, 26, 7102 | pló^yi Ni 28 | plóyi To 27 
| pló,ï No 3 | plóyé To 99 | plàyi Ni 20 (ou 
pla) | -i Ni 6, 797, 98 || *plou(y)i...: playt 
Mo 44; S 6, 10; Ch 16; Th 5, 25, 54; Ni 33, 38 
(-à-), "66, 774; W 21, 35, 736, 59 | plü- Mo 58 
| рїчї A 37; Th 14 | pli A 2, 7; Mo 9, 23, 79; 
S 1, 19, 728, 29-37; Ch 4 (-ù-), 26; Th 72; 
Ni 20 (ou pl&-), 36 | -i S 13; Ni ‘9, 72; Ph 79; 
W 732, 63; Н 37; Ve 32, 34; Vi 16 | plai Vi 22 
(ou pl4ii) | plui H 21; Ve 41; Vi 721 || pluyé 
Mo 79, 42 | -é A 44 | «ploñyer» Mo ‘77 | 
plüyè Ne 76 | рїчуё!@ Mo 17 | -œ A 50 | «-œ» 
А 12, 718, 20 | -œ A 28 | -ê To 43; A 1, ‘10, 
^13 || *pléyi...: pléyi Na 1 (ou kôplèyt), 59, 69, 
99. 107 (quelquefois, ou plò-), 109, 112, 129 
(ou plò-) | plé- Na 49 | plè,ï Na 6 | plèyi Na 79 
| -i Na 19, 116, 135; Ph 33; D 36, 40 || 
*plwayer: plwayé To 1, 39 | plàyé То 78 || 
*pliyer: p/iyé Mo 41. 

B? *vérdji, -i, er vérgi W 30, ‘42, 66; 
Н 739, 50; L 73, 4, 7, 19, 61-87, 101; Ve 6,34; 
Ma 4, 12 | -H 2, 26 | -i Ni 6, 17 (s'incliner, 
fléchir); H 728, 37, 38, 45, 49; L 4, 35; Ve 8; 
Ма 2,3,9 | -é, -é Ма 19-24, 40, 53; В 12. 

C? *clintchi...: kléci B 5 | -é Ma 19 | klèci 
Ve 34 | klé- Ve 32. 
D^ *vaner: vané W 42; Ma 4, 9. 
E? *flétchi, *fli-, -dji: fléei D 58 | fli- D 72 | 

-ği Vi 13, 27. 
F. Autres réponses. 1. *twértchi ('torchier' 

'tordre"): twèrèï L 14 (seule rép.) || 2. *win.ni:? 
wéni W ^56 (?) || 3. *erombi ('cromb-ir' ‘cour- 
Бег”): króbi? Mo 42 || 4. *pintchi (pencher', 
probablement gallicisme): péci Ne 44 || 5. 
*carbôssè* karbósé Ne 9 || 6. ‘balancer’: 
balôst Ni 20 (Ard) | birlógi Ph 45 || 7. 
*fla(c)hi? (‘incliner fortement’): flahi H 37 | -ši 
Vi 21 || 8. *(a)bachi'? (*(a)baisser'): basi 
Ni 112 | a- Ni ^10 || 9. tarlochi!... (^balancer', 
v. ALW 15, not. 70, B 2): arlósi А 37 (ou - | 
-é Mo 42.2 

! ÀD 58 (тёр. fléci, E), on dirait plóyi d'un 
tissu. — Formes conjuguées: 'le vent plie 
les arbres': plóy W 13; H 27; -ду Th 24; — 
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PLIER 

. | "plot, -er 

@2 “ploy 
| "pleuyi 

+ *plôyi... 

OQ *plouyt... 

O “plèyi 
— ^plwayer 

- = *pliyer 

Tarbre" plóy L 45; -@у Na 22 (‘regardez 

comme ce pommier-là —'); "les arbres' plòyè 

Na 101; H 69 (dzò I vé ‘sous le vent”); plang 

Ni 14 (avu L vé). — On comparera la q. 31 «je 

ploie sous mon faix» (vol. ultérieur). — FEW 9, 

65 PLICARE. 
? Formes conjuguées: 'ca' *vèdje (vèč) Н 37; 

*lés cohes (branches) verdjet (vèrgè) L 35, 45; 

+Jès cohètes (branchettes) vérdjéet H 67. À H 1 

aussi, *vérdji (infinitif) se dit d'une *cohéte ou 

d'un *verdjon [manche de fouet ou canne flexi- 

ble’, DL]; à L 29, tmi vèdje ['verge, canne 

flexible'] vérdjéye; à Ve 40 (Lod.) tine baguète 

ki vèrdjèye bin ‘qui est bien flexible”. — Sur les 
emplois de *vérdjf en liégeois, v. DL (notam- 
ment “li vint fét ~ lès-âbes); en verviétois, Wis. 

(‘les branches" *vérdjét tant il y a de fruits); etc. 

FEW 14, 494b viRGA. — Dérivé substantival 

*vérdjéte: H 67 *dj'a avou пе ~ e Ройу [non 

glosé; ‘une poussière, un corps étranger ?]. — 

Pour *védje, f., ‘ligne (de pêcheur)’, v. ALW 8, 

not. 190, C. 
3 Formes conjuguées: ‘cet arbre! *clintche 

on bé côp "beaucoup" Ve 26. — Autres emplois: | 

TOME 6 
CARTE 31 

Host ‘pencher’ W “56; Ni 20 (Ard); -ï Ni 20 

(par ex. un mur); K/esi Na 112 (d'un arbre qui 

est et reste penché; au figuré i klës, de 

quelqu'un qui a bu). — V. encore *clintchi `pen- 

cher" à W 3 et L ‘50 (ALW 4, 80b); 'clinchier 

son pied' ‘se fouler le pied” (ALW 15, 229a). 

FEW 2, 784 *CLINICARE. — Dans le méme sens 

‘incliner, pencher”: kléné Mo 41; klénéy Мо 

44. FEW 2, 783 CLINARE. 
^ Sens secondaire de ‘vanner’; cf. DL 

*vaner, terme de houill. 'osciller'; ajouter 

FEW 14, 159a VANNUS. 
5 Cf. Vi ^5 (Mass.) *flitchí ‘fléchir, courber 

sous la charge’, 34 -i ‘fléchir (ex. glace)’; 

LÉON. 64 *flitchi ou *r(i)bale *ployer'... Autres 

mentions dans FEW 3, 618 *FLECTICARE. 

6 V. DL *win.ner; FEW 17, 430b viNDA. 

7 Type bien connu à l'ouest; v. notamment 

ALW 4, 134, n. 14. 
8 Comp. gaum. carabossi *bossuer'... (FEL- 

LER, Études 224); FEW 1, 468b-469a *BOTTIA. 
? Formes conjuguées: ‘le vent' *aflache 

"les arbres' Ch 61; avec autre complément: 

Ча pluie' *flahye (ou *fét flahyf) lès r'gons 
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(seigles), lès-avon.nes (avoines) B 7. — Type 
bien connu, mais surtout utilisé dans d'autres 
contextes que celui de la q. (frapper à grands 
coups; d'oü, verser, notamment d'herbes, 
d'épis); v. cependant *flahi ‘abattre (des 
arbres)’ dans REMACLE, DSt 90 (ex. du 16° s.). 
— Le montois, le namurois "focht, -i ‘battre’ 
sont classés par FEW (15/2, 142a) sous flam. 
FLATSEN; le gaumais *flachi ‘fléchir sous le 
faix'; part. passé 'versé (des grains)', etc., 
sous FLACCUS (3, 591b); regrouper toutes ces 
formes, selon une suggestion de Haust (BTD 
7, 201), avec liégeois *flahf, classé sous FLAK- 
(3, 598). 

10 Formes conjuguées: ‘le vent *abache 
"les arbres' Th 24; *ra- Ch 764. 

| Forme conjuguée: *ravíde (‘regarde’) lès- 
arbes come il arloche (arlóy) Mo 20. — Cf. 

Concurrencé par d'autres types (B-C) çà et 
là, mais de facon réguliére et massive en 
picard, 'croitre' est le type ordinaire en wallon 
et en gaumais, aussi bien à propos de person- 
nes que, comme ici, de végétaux.! 

La carte de CRESCÉRE différe souvent de 
celle de COGNOSCÈRE (ALW 1, c. 22), en raison 
d'une plus grande extension des réfections 
morphologiques (A IV et s. d. A II *crére), 
mais aussi de discordances dans la répartition 
géographique des traitements phonétiques du 
groupe SC-R (la réduction à -t, A III, qui couvre 
dans 'connaitre' tout le picard et le gaumais, 
est ici trés rare; la zone de -h, -y, A I a-b, est 
un peu plus réduite). 

Ф ALF 362; BRUN., Eng. 417. 

A? L. a. *eréhe...: krèh D 64; W 79-10 (A^), 
13-35, 736, 42, "56; H 1, 50,68; L 1,2 (-h"), 4- 
29, 32, 35, 39, 43, 45, 66-116; Ve sauf 47 Léit 
35); My 1, 2, 4; Ma 2-19, 24 | -h/š H "28 ll b. 
"eréhye: krèy D 716,732, 34; W ‘8: Н 2, 46 
(-hy), 70; My 3, 6; Ma 20, 21; B 2, 3, 4-7 | 
-x/$ W 63; L 61 || c. *eréche...: kreš Ch 4, 28- 
43, 54, 61, 72; Ni 1, 6, 9, 17, 28, 39-61, 80- 
93, "97,98, 7102, 107, 112; Na 1,6, 19, “20, 23, 
30, 49-116, 130, 135; Ph 6-61, 79, 81; Ar 15 

ALW 15, not. 70, 8 2 BALANCER (dent); au 
sens ‘secouer’, ce vol., not. 100, E”. 

12 À Ni 6 (cf. B), on ajoute *plonki (plóki) 
‘plier fort et rester plié': emploi particulier 
d'un verbe attesté aux sens ‘1° plomber, 
sceller; 2? plonger' (v. DL; FEW 9, 93-4 
"PLÜMBICARE)? — Restent quelques rép. dont le 
sens est plutôt ‘casser’ ou ‘arracher’: kwahi 
Ve 40 (cf. DL *cwahf ‘couper’; FEW 2, 1435a 
"QUASSIARE; skòsi D 68 («quand les branches 
se cassent»); comparer le méme type au sens 
‘ébrancher, élaguer’ (not. 183, A 1); skété 
(‘casser’) Th 14; róyè (‘arracher’) Ma 43; ЧЇ 
гау ‘les arbres! D 30; ‘il fait un vent comme 
pour tout' arasi Ph 45. 

71. CROÍTRE (carte 32) 

О.С. 230 «ça va croître; ça croit; ça a crü». 

D 7, 9,15, 717, 30, 36, 46; W 1,3, 21 (ou -h), 
732, 739, ‘42, ‘45, 56, 66; H 21, 725, 26, 27, 
37, 38, 739, “42, 67, 69; Ve 47; Ma 1, 29, 40, 
^50, 51, 53; B 12, 16, 21; Ne 722 | -e- Ni 19, 20; 
Ma 40 (J.H.; ou -e- J.R), 42; B 22 OR) | -è 
Ni 2 || d. *eréche...: krég Na 127, 129; D 25, 
^26, "27, 38, 40, 58, 68-84, 96, ‘100, 101, “103, 
1104; W 59 (-é$); H 8 (id); Ma 35-39, 43, 46, 
^47, ‘48; Ne 4, /8, 9, 23, 31, 43. 

II. *crére, -ê-...:3 krér Ch 63; Th 24; Ni 11, 
26, 72 | -ë- Na 22 | -é- Ni 33. 

Ш. *eróte, -0-, -wa-: krót To 2 | -ó- To 6 | 
-wa- To 37. 

= [V a. *créchí, A... ‘creu-: krest S 1, 19, 
29; Ch 16; Th 5 | -i S 13, 36, 37; Ch 26, 27, 
“64; Th 72, 43, 53-62, 72, 73, 82; Ph 69 (-e-), 
84, 86; Ar 2; B 71, 9, 11, ‘14, 15, ‘17, 22-24, 
^26, 27-30, ^31, 33; Ne 26, 33, 39, 47, 49, ‘50, 
63, 65, 76; Vi 2 (arch), 8-16, ‘21, 22, 35, ‘36, 
37-47 | kræ- Th 46 (plus rare que B) | krèsi 
Vi 6| -é Vi 12,25 | -ë Ni 38 || b. *crachí: гай 
Th 5 (ou -è-) || c. *créchi, er. -u, eu: &rési 
To 27 (-é-); D 110-123, 129, "141; Ne 15, 16, 
^17 | i D 136; Ne 57 | -u Ne 11, 12, 14, 20, 24 | 
-Ф D 132; Ne 32, 738, 44, 51, 69 (plutót des 
enfants) || d. *crichí...: krist A 37; S 6 | -T A 7; 
Mo 9 | -7S 10 (ou 2) | L A 2. 
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CROÎTRE 

Z<... 
À crèhe... 
Ул, Ë 
AN ‘crèhye 
PLIE + 5 

"crèche, -è- 

*créche 

*crére 

Ï "crôte... 

*créchi, -i... 

) *crachi 

*eréchi... 

*crichi... 

B. 1. *poüsser, -è..., *pou-: paisé, -é No 2; 
То 24, 43 (-&), 48, 58; A 44, 60; Mo 37-42, 79; 
S 31; Ch 16 (néol.); Th 14, 25, 29, 46; Ni 36; 

Ph 37; Vi 18 (ou =i) | € Mo 1| - Mo 20; D 94; 

В 30: Ne 33, 60 | -èy Mo 44 | -é/é Mo 17 | -č 
А 50 | -æ А “52 | «e» To 71; A12 | -& А 28, 

55 | paisé To 99 | -& A “20 | pusé, - No 1; To 1, 
13,28, 78 | -e To 94 | -é(y) To 7 | -éy To 2 | -è 

No 3 | -@ To 73. 
Пл *poüssi, -i, *pou-: past Ni 107; Na 44; 

Ph 6; Ne 44, 69 | -ï Ne 51, 57 | -i Na 23; Vi 18 
(ou -é), 27, 37, 43 | pu- Th 64. 

C. *grandi...: grādi To 43; A 1; Mo 20, 58 | 
dr To 7° 

! Cependant, à Th 64, on réserve krèsi pour 

les enfants; à Ne 69 krêsa? se dit plutôt des 
enfants, v. tableau. 

? Quelques localisations supplémentaires du 

type à l'indicatif (v. ADD. a, n. 1). — Ajouter 

*créchi Vi ‘5 (Mass), ‘19 (Liéc., BSW 37, 

319), “34 (Gloss. S'-Léger); ouest-wallon *cré- 

che (CARL?)... FEW 2, 1323 CRESCÉRE. — 

Ө 9.25 ” oe 
“© «OO 

®©; 72 ANG А AN 

e. È" (уг 

7 OK À Z 

GA ` x 

Dérivés: diskrér ‘décroître’ Na 22; — furkréši 
sèz abiymé D “130, ‘141, -ésè Ne 51: ‘rendre 

ses habits trop courts (ou trop étroits) par suite 

de la croissance? (cf. DL *forcréhe...; FEW 2, 

1326b). — La croissance: krèsás Th 43; krisës 

Mo 58 (у. FEW 2, 1324b); krišó (m.) A 50 (v. 

FEW 2, 1325b). V. ces mémes dérivés et d'au- 

tres dans le sens ‘adénites de croissance”, 

ALW 15, not. 106. — Pour ‘croissant de lune’, 

v. ALW 3, 37b, où on ajoutera Ni 36 frend, 

з Réfection à partir de l'indicatif 'il' kré, sur 
le modèle ‘il' *moûd — moûre ‘moud — moudre’. 

4 Finale de l'infinitif analogique d'après les 

infinitifs en "-ier', '-ir', ou (pour -u, -à) d'apres 

le participe passé (cf. ALW 2, not. 80 VENIR). 

5 Autres réponses, moins précises (et celles- 

ci propres aux végétaux): "sourdre: sait H 49, 

53; -й- W 59 (sortir de terre); cf. FEW 12, 459a 

SÜRGEÉRE; — "venir": vni Mo 64; — "monter: móté 

Mo 41. 

ADD. a. Indicatif présent 3* ps.: «ca CROÏT». 

A: I. *eréh...: krèh D 64; W 13,21 (ou -3), 

30, 35, /36, 42, 56; H 1, 50,67, 68; L 1, 4-29, 
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732, 35, 39 (-e-), 43, 45, 66-116; Ve 1-32, 38, 
40, 42, 44; Ма 2-12, 19 (ou -è), 24 | -W W ‘9. 
10; L 2; Ve 35. 

II. *crèhy: krèy D 716, 732, 34; W “8, 63 
(yi), H 2,46, 53, 70; L 61 (-y/$); B 4, 5 (ou -à). 

Ш. a. *eréch: &rés S 13-29, 36, 37; Ch 4, 16, 
27,28, 54; Th 72, 5, 43-62, 72-82; Ni 1,6, 17, 
28, 38, 39, 61, 85-93, 107, 112; Na 720, 30, 101 
(ou -è); Ph 45, 69, 84, 86; Ar 2; D 15, 30; W 1, 
3, 21 (ou -h), 732, 739, ‘45, 66; H 8, 720, 21, 
26, 27, 28, 31-39, 42, 69; Ve 47: Ма 1; B ‘1, 
9, 11, 714, 15, 16, '17, 22-24, 726, 27-33; 
Ne 722, 26 (ou -2$), 33, 39, 47, 49, 63, 65, 76: 
Vi 6, 8, ^12, 13, 16, "21, 22, 25, 35, 36, 37-47 | 
-6$ Ch 26; Ni 19, 20; Ma 40 (ou -è); В 22 O.R., 
ou -ès) || b. *eréch: kréÿ To 27 (-é-); D 94 (ou 
-#), 110-123, “129, 132, 136; W 59 (-é-); Ne “8, 
11, 712, 14-16, 717, 20, 23, 24, 26 (ou -è%), 31, 
32, 38, 43, 44, 51, 57, 69 || c. *crich: kriš A 2, 
7,37; Mo 9; S 6, 10 || d. *erach: kras [noté -as, 
sans doute par erreur] Th 5 (ou -ëš). 

IV. a. *eré (ou *crét): krè Na 84, 101 (ou 
-) Ve 34, 37, 39, 41; My 1; Ma 19 
(J. Colard, ou -eA), 20, ‘21, 29, 40 (ou -2$), 
“50, 53; B 2, 73, 5 (ou -ёу), 6, 7, 12 | -£ Ma 42 
b. *eré(t), -ê(t): kré Th 24; Ch 33, 43,61, 63, 

^64, 72; Ni 2, 11, 26, 45, 72, 80, '97, 98, “102; 
Na 1, 6, 19, 22 (-ё), 23, 49-79, “92, 99, 107- 
135; Ph 6-42, 53-61, 79, 81; Ar 1; D 7, ‘9,25, 
26, ‘27, 36-58, 68 (-é), 72-84, ‘91, 94 (ou 
-é$), 96, 100, 101, ‘103, “104: Ma 35-39, 43, 
46, 47, 48, 51; Ne 4,9 | -è Ni 33. 

= V. *erót: kró To 6 | -ó To 2 | -ó To 372 
B. Autres types: 1. 'pousse': püs No 3; 

To 13, 24, 48, 58, 771, 78; A “10, 12, 28, 50, 
55, 60; Mo 1, 17, 20, 37-44, 79; S 31; Th 14, 
25, 29, 46, 64; Ni 36; Na 23, 44; Ph 37; Ne 33, 
51, 60; Vi 2, 18, 27, 37, 43 | -ài- To 99; A 720, 
52, 60 | -a- No 1,2; To 1, 2, 7. 28, 73,94 || 2. 
"grandit: erádi A 1; Mo 58 || 3. "sourd': sait 
Н 49 || 4. "vient": vé Mo 64 || 5. "monte": môt 
Mo 41 || 6. ‘lève’: lf No 2. 

B. Participe passé: «ça a CRÜ». 
AJ 'croissu' (*eréhou, *créchou, -u, -ù, 

en. H correspond en général à l'infinitif de 
type A I (*crëhe, -che...), sauf à Ve 42 (krèhi), 
à Ph 6 (kré; à l'infinitif A II Cerére) à Ni 11, 
26; Na 22; à Vinfinitif A IV (*crèchí, -i) à 
Th 43, 54-64, 82; Ni 38; Ph 84; Ar 2; D 110 

(-и), 123, 7129 (-à), 136; В '14, 27 (ou -i) 
Ne 65, ainsi, bien sûr, qu'aux pts (A IV c in 
fine: -u, -à) oü la finale du participe passé 
s'est substituée à celle de l'infinitif. Noter -é 
W 3 (comparer pyérdi ALW 1, с. 71), -i Ni 85; 
-É L 4, 7 (comparer ALW 2, 229a: ду@ ‘eu’, 
volé ‘voulu’, 224b...). À Ve 32 et 34, par 
umlaut: krihu. — À Ni 33, sa a krésnu parait 
une erreur (pour kréšu?), la forme en -nu étant 
normalement celle de l'indicatif présent 3* pp. 

2. 'croissié, -i' (-7, -i) correspond normale- 
ment à l'infinitif A IV, sauf exceptions ci-des- 
sus; méme forme, sauf -i S 10 (infinitif -7); -è 
Th 73; Ph 86; — également krèhi Ve 42 (infini- 
tif krèhe) et kresi Ch 63 (infinitif krér). 

3. *eré: kré Th 24; Ni 72 (infinitif krér). 
4. *creu: kra To 6 (infinitif kròt). 
B. 'poussé' passim (différences par rapport à 

l'infinitif: -é Mo 20; -è Mo 1; Ph 37; -ê Mo 41; 
-É Mo 44). 

C. *soürdou: sdirdai H 49. 

' Dans ‘la lune croit" (ALW 3, 37-8), le 
type 'croit' a été noté à To 48; A 12 et Th 14; 
variantes par rapport à notre tableau (forme 
ici entre parenthèses): krwès Th 82 (kré$); krè 
Ma 24 (-eh). — Le type manquait à l'infinitif 
pour D 94 et H 53. — Variantes par rapport à 
Vinfinitif: H 8 sa krè$ (inf. -éf); H 67 sa kréh, 
a krèhu (inf. -8ÿ). Participe passé en -A- 
correspondant à un infinitif en -š ou -y: 
v. ADD. p, n. 3. — Remarquer surtout la vaste 
aire, en namurois ou au sud du liégeois, oü la 
consonne finale s'amuit (IV) au singulier de 
l'indicatif présent. 

2 Indicatif présent 3° pp: Аё D 84 
(lé mwésèz yép — volti); krêsa Ne ‘17, /25, 26; 
— futur simple 3° ps.: sa krésré Ni 17; D 36; 
krérè D 7. 

` Voyelle du radical -2- au participe (-é-, -é- 
à l'infinitif) à Na 129; W 59; H 8; Ma 43, ^48; 
-é- au participe (-é- à l'infinitif) Ni 90. — Un 
participe en -й- correspond à un infinitif en -š 
à H 8, 21, 26, 27, 28, 37, ‘39, ‘42, 67, 69; 
W 1,21, 2332, 45, 66; — à un infinitif en -y à 
D 716, 732, 34; H 770; L 61. Comparer ALW 1, 
c. 71 PERDU. On néglige quelques variantes 
mineures (-&/-&, -@/-и)... 

+ A Th 5 sa a kraëi (infinitif -D. 
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72. SÈVE (carte 33) 

Q.G. 11 «la sève monte, les arbres bourgeonnent». 

Dans la plus grande partie du domaine, 

aboutissement régulier de a tonique libre: 

é (cf. ALW 1, c. 37 ÉTÉ; c. 36 ÉQUERRE, etc.); 

mais é en namurois, en gaumais, en mal- 

médien, à A 2; i au nord-est. Plutót qu'à une 

labialisation due à la consonne finale (expli- 

cation, de Horning, v. FEW 11, 192, n. 1 

SAPA), HAUST, DL *séve, pense à «un rappro- 

chement arbitraire avec les mots signifiant 

'suie'» (la zone où 'séve' et 'suie' sont 

homonymes est hachurée sur la carte SUIE, 

ALW 5, not. 49). 

La consonne finale est, par hypercorrec- 

tisme, suivie d'un r en quelques pts picards 

(picard tombe ‘ombre’; d’où *séve > *sévre); — 

à l'extrême nord-est, elle est altérée en m 

(influence du fr. cime?). 

€ ALF 1230; ALCB 704; FEW 11, 191 SAPA. 

I. *séve...: séf, -v! To 13, 24 (-ё/7-), 43-58, 
94, 99: A 7, 12, ^13, 718, ‘20, 28, 44, 50, 55, 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

SÈVE 

*séve == ^sévre 

дуе [-è-, à] mae "seuvre 

*siéve... 

*seüve... 

*sive 

*sime 
Za 7 SE 
22 chéve 
Bee 

*séve të, -é -ё-] vec pt л I 
Deier 3 

^57, 60; Mo sauf 1, 23, 41, 44; S 6, 10 (enq. 

compl.; Ser enq. Ј.Н.), 13-37; Ch sauf 754; 

Th sauf 82; Ni sauf 1 (lacune);? Na 6, 20, 22- 

59, 101, 104, ^120, 127; Ph 6, 11, 15, 16 (ou 

-É-), 721, 37, 45, “47, 54-69, 770, 79, 84, 86; 

Ar 1 (ou -ё-), 2; D sauf ‘129; № sauf 21; 

H sauf 67, 68; L 1-14, 35, 39, 45, ^50, ‘51, 

61, 85, 87, ‘99, 106; Ve 31 (ou -i-), 37, 39, 

40, 44, 47; My 1 (Cun. ou -d-)? 2, 4; 

Ma sauf 2 (lacune);? B sauf 4, 5;* Ne sauf 60; 

Vi 2. 8, 18, 38, “42, 46 (?; sèyf enq. É.L.) | -ё- 
Ve 32, 34 | -ë- To 78; Mo 1, 23, 41, 44; Vi 43 

| *sévre...: sér To 757; A 710 | sévræ To 771 || 

*chéve...: šéf A 37; Th 82 | -ë- S 10 (enq. 

J.H.; ou séf). 
П. *séve, -è-: séf No 1; To 6, 39; A 1, "52; Ni 

11 (ou -é-); Ar 1 (id); Ve 24; Vi 25 (mais sv 

‘moelle du sureau’, q. 1403), 37 | -é- To 27-37, 

73 (ou s&vr, enq. Ch. G.) | -è- No 2, 3; To 2, 
7: Ne 60 (?); Vi 43 (É.L.; ou -ё-) || *sévre...: 
«sévre» To 1 | «les sévres» To 736. 

TOME 6 
CARTE 33 
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III. "siéve..., *séyve...: sif Vi ‘1 (E. Simo- 
net) | -ї,- Vi 47 | «siéve» D 7129 | siéf Vi “36 | 
sèyf Vi 35, 46 (É.L.; ou -é-?). 

IV. *seüve...: sf Ch “54; Na 1, 19, 69-99, 
107-116, 129-135; Ph 16 (ou -é-), 33, 42, 53, 
81; My 1 (ou -&), 3, 6; Vi 6, ‘12, 13, 16, 721, 
22, 27 | -&- A 2 || *seuvre: svr, To 73 (Ch. 
G.; ou sèf). 

V. "sive: sif W 21; H 67, 685 L 665 101, 
108, 113, 116; Ve 1, 31 (ou -é-), 35, 38, 41, 
42: B4, 5] -i- L 114. 

VI. *sime: sim L 19, 29, 732, 43, 753 (La 
Xhavée, Cheratte-Hauteur), “80, “90, 94; Ve 6, 
8, 710, 715, 267 

! Des assimilations (et des notations impréci- 
ses) nous poussent à négliger la distinction -f, -v: 
la sonore finale s'assourdit généralement sauf à 
l'extréme sud (v. ALW 1, not. 7...), et lorsqu'elle 
est soutenue par un -r non étymologique. 

2 Lacune de Ni 1 comblée par Cor. (*séve), 
qui signale aussi l'expression figurée *yésse 

dju d' séve ‘être jus (bas) de sève, à court d'ar- 
gent. Lacune de Ma 2 comblée par q. 1403 
«moelle du sureau»: *séve. 

? «céve» dans VILL., mais déjà *зейуе dans 
Scius. 

* Curieusement séf et non sif à B 7. 
5 H 68 “al sive ‘au moment de la sève’; cf. 

DFL, s. v. séve. V. aussi 'étre comme les che- 
vreuils à la séve' (ALW 8, 53b). 

° Mais sim dans l'expression 'la sève me 
monte à la téte' “je suis furieux', v. not. 73 
MONTE, PARÉM. 

7 À W 756, *ameür est donné comme syno- 
nyme de *séve. Mais à Ve 8, *атейг se dit de 
la terre (дп tér k a d ~); de même à L 45 {i n 
a kò tòdi d | ~; "quand il y a de Va., lesplan- 
tes vont bien'; glosé par le témoin ‘sève, 
humidité de la terre'. V. compléments et pré- 
cisions dans DL *ameár, A. HENRY, Études de 
lexicologie française et romane 50-61; FEW 
4, 513a HUMOR et surtout 24, 471 *AMOR 
‘liquide’. 

73. La sève MONTE 

Q.G. 11 «la sève monte, les arbres bourgeonnent». 

Traduction littérale à peu près partout. 
Quelques autres types, regroupés sous B, 
dont certains se retrouvent à BOURGEONNENT, 
not. 74, et doivent être possibles, comme 
synonymes approximatifs de À, en différents 
points. 

A. *monte...: môt en général! | -o"- L 4, 19, 
94; My 2, 6| -ó- L 61; My 1, 4 | -ó- Ne 14 | 
«mónt(e)» A 13 | mó"t L 114; Ve 24, 26, 34 | 
-ó- L 43, 66; Ve 1-8, “15, 32, 34 (Solwaster) || 
-d- Ne 76; Vi 6, 8, ‘12, 13, 721, 22 | meót 
To 73 (enq. J.H.; -ó- J.R.) | mõt To 78 | тё, 
To 94 (femme du tém., lequel dit mor) | 
«m,onte» To 1. 

B. Autres réponses. 1. *poüsse: pais Th 5 | 
-й- To 58, 71 || 1°. *poüssele:? passe! Vi 35 || 
2. *boute: bur Ne 9 || 3. *djéte: gèr Ph 863 || 
4. *s'érmuwe: s érmuw Ch 723 || 5. *travaye: 
travay Na 109 (ou А) || 6. "le bois a sëve...1:5 
lu bwa a séf My 2 (ou A) | lé bwè ô 1 sif 
Ve 41.5 

SYNT. 1. Ла sève elle (il) monte": ‘la sève” èl 
m. No 3; To 1, 13 | al m. To 2 | am m. No 2 | 
i m. To 73, 94 (femme du tém.) || 2. "(1 y a) la 
sève qui monte": "la sève qui monte’ Ni 20 || la 
"--! Ne 70 | a -- Ve 6 | y a -- L 732, 43 | n a -- 
Ма 3,4 | яа -- D 68; Ma 9 | É n a -- H 37. 

PARÉM. 'la sève me (lui) monte en la tête' 
‘je me mets (il se met) en colère’: /u sim mu 
môt él t'yés Ve 26; lu séf li môt el tyés 
Ve 32; lu siléf li mô't òl éès Ve 34; — ‘il 
me ferait monter la sève en la tête!': i m 
fré môté 1 sim él туёз L 66 (où en dehors 
de l'expression on dit sif). Expression ver- 
viétoise, à porter FEW 11, 191 SAPA: cf. 
Wis. *síme; DL, s. v. *séve (pour verviétois 
*sime); BSW 53, 422. 

! Lacunes de "monte! à To 6, 37, 58, 71: 
A 60; S 1; Ch 23; Th 5; Ph 86; Ve 41; Ne 9; 
Vi 35. — Au plur. à To ‘36: «lès séves montent». 
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? Diminutif en '-eler', à ajouter FEW 9, 

556b PÜLSARE. 
3 On répond aussi ‘les arbres! gètè “bour- 

geonnent'. 

4 À Ni 1, lez ärp travayô, lèz arb bautnó 

*bourgeonnent'. 

5 Cf. Ve 39 (REM., Gloss., 140): ‘lu séve 

monte; ‘lès bioles ['bouleaux'] ont séve. 

6 Ajouter: To 6 'la sève commence à venir 

dehors? a vnir déyór; A 60 «s mé èn activité». 

74. Les arbres BOURGEONNENT (carte 34) 

Q.G. 11 «la séve monte, les arbres bourgeonnent». 

En de nombreux pts, plusieurs réponses 

(non toujours exactement synonymes: v. n. 2, 

8) sont fournies ou seraient possibles, de sorte 

que l'interprétation géographique des données 

est délicate. Les types les plus intéressants sont 

'boutonnent! (B), attesté dans chacune des 

grandes variétés linguistiques du domaine, et 

"boutent' (C), plus proprement wallon, mais 

souvent concurrencé par des équivalents 

sémantiques (E, F). 

Pour la flexion du verbe, cf. ALW 2, not. 104 

VALENT (oü la q. 11 a été utilisée: v. notamment 

ibid. n. 1, 10, 12). 

Ф ALF 1770. 

A. *bourdjonèt: bargònè Ne 11, 23, 31 || 
*bourdjo(u)nat, -j-: bargòna D 7129; Ne 20, 

22 Ba, Ne 65 | -20- Ar 2 | 
*bourdjo(u)nant, -j-, -ont: bargòná Vi 18, 

25, 43 (ÉL) gu. Ne 43, 69, 770 (bor-); 
Vi 6, 43 (J.H. | -Zó- Ne 49, 63; Vi 37 | -Zónó 
Ar 1 || *bourdjon'nut, -üt, -èt, -j-: bargònnu 
D 68 | -& Th 24 | -è Ch 4, 16 (ou -ntè); Th 53 
| bur*onnu Ch 754; Ni 90 | - Ch 33; Na 44 | 

-è Ph ^11 | -è Ni 6, 9, 11; Ch 27 || *bour- 
gon't^: burgó"nt No 2 || *bourdjon'té, -të, -t”, 
-j-: burgòntè Mo 44 (infinitif -nèy); Ch 16 (ou 

-nnà); Th 43, ‘51, 62 | -tê Mo 41, 58 (ou -t? | 

-t Mo 79; Th 2, 14, 54 | burZónté Mo 64 | -tê 
A1,7 | -t& A2 | «te» To 71; S 13| -t„ A 718; 
Mo 37; S 10 | buirZónt To 7, 28; A 44; Mo “77; 
S 19 | -ont To 78 (ou -,ont?) | -ónt To 13 | -ànt 

To 6 | -дт To 39 | -&jnt To 73 | -è";nt To 94 || 

*bour(d)jon: burgòn No 3 | -žòn Mo 20 | 
-Хоп No 1. — Ajouter infinitif. "commencent à 

(vont) buržòné To 2; Mo 1 | -ë Th 25 | -ê A28 
|| burdòne Ni 38 [sic]. 

В. 'boutonnent' 2 *bo(u)t^nét...: bòtnè Ni 45, 

61 (92; Na 84, 120; D 58, 72, 73, 100; W 35, 

36; H 726, ‘39, ‘42; L 732, 66, 101; Ve 1, 24, 

32-35, 38-40, 44; My; Ma 20-29, 36, 39, 53; 

B 9, 12, ‘14, 15, 23 (enq. J.H.); Ne 14 | -e 

Ma 42 | butnè Ph 69; D 113; Ne 11, 24 | - Ph 79 

| butône Ph 84 || *bout?nat: burna D 110, 120, 

132 || *bo(u)t’nant, -ont...: bond B “1, 16, 

^19, 21, 22, 24, 27, 28; Ne 15, 16 | bu- Ne 32, 

39, 49, 57, 60, 63; Vi 2, 8, 736, 42, 46, 47 | 

-an Vi 21, 27, 38 | -а".р Vi 22 | -â Ne “50; 
Vi 16 | -ó Ni 1; Ph 53; Ar 1; Ne 44 || *bot'néy- 

nut, -ét...: bótnéynu Na 69, 135; D 36 | -nù 
Na 6 | -nê Ni 98 | -nè Ni 26 | -néy- Ni 6, 9 | 
-пёу- Ni 2 || *boutén'nut, -èt, -to-...: butènnu 
Ph 33 | -nù Ph 16 | -n& Ph 6, 45 (ou parfois 

| -në) | butònnu Ni 112 | -nà, -né Ch 63; Ni 93 | 

-nœ Ph 15, 21 || *bouton'te, -té, -t'...: 
batontè Th 29, 46, 72 | -t, Th 73 | -te Mo "29 | 
-tê S 10 | -t(ê) S 728 | -tẹ Th 82 | -t To 27; A12; 

S 31, 36; Th 72. — Ajouter: "les arbres sont' 

bótné Ni 20, 28 | -é" Ni 17 (pour arbres frui- 

tiers) | -è Na 129 (bé ~); D 81 | butnè Ch 723; 
— "commencent à' butné Ch 33; — 'sont' à 

bótné ("au Бошоппег") My 6? 
P 's'a-boutonn-ent'. *s'abot'nét: s abòtnè 

L 106. 
C. *boutent'.^ *boutet...: butè Na "20, 99, 

101, ^104, ‘120; Ph 54 (arch), 61, 770; D 15, 

^16, 25, 30, ‘33, 34, 40-58, 84, “85, 91, 96, 

101, 113: W 1, ^8, 9, 10, 13, 30, ^39, 42, 45, 

^56, 59, 66; Н 1, 2, ‘20, 21, 27, 38 (à Gives), 

46, 50, 67, 68; L 1, 3, 4-29, 732, 39 (-e), 43, 

45, 50, 85, 87, 90, 99, 101, 113-116; Ve 6,8, 

‘15,26, 31, 41, 42, 47; My 1; Ma 2-20, 734, 

35, 40, 46, 51; B 2, 3, 4-7, 11, 15, 23; Ne 4, 

^5. 9 | -e Ma ^50 || *boutant, -ont...: butá 

B 720, 22; Ne ‘18 | -à- Ne 47 | -ő Ph 767, “68: 

D 94 || *bo(u)t'nut, -üt, -ét: bam Na 109, 

116, 127; D 7,38 | -nà, -né Ch 61; Na 22, 49, 

79, 112 | -nœ Ph 42, ‘47 | -nè Ni 20 (Ard). — 
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Carte des radicaux 

— 'bourgeon-* 

| 'bouton-" 

's'abouton-' 

O 'bout-' 

A "jett? 
A "rejette 
== fpouss-' 

wm "choük- 

40 (mais ‘les arbres' bótne, B); — "les bois! batè 
H 49, 53; ‘le bois! bait Na 22; Ph 61; H 37, 69. 

D. 'jettent' ? *djètèt, at. -ant, -nut, -'té...: 
getè Ph 81, 86; D 91; H 8, 20, 28, 39; L 1, 
61, 87, 94, 113; Ve 1, 6, 32-35; Ma 1, 3-9, 40 
l| -a D 123 || -à B 22, 23 (enq. compl.), 30 | -ő 
Ar 1 || -nu D 38 | -nè Ni 36 || gèttè S 37. — Infi- 
nitif; "commencent à" géré Ch 26; Na 130 | -è 
Ma 43. 

D”. *rédjétant, *érdji-...: régètä D 136 | 

E. "poussent". *poüssét, -nut, -tè...: pūsè 
Na 129; D 64; W 21, 732, ‘42, ‘45 || pūsnu 
Ch 28 | -nà, -ně Na 19, 23 | pusně Ni “97 | 
püsné Ni 6, “9, 19, 20; Na ‘40; W 3 | pus- 
Ni 17 | «pousse-» Ni 7102 | pūst; Th 82 | 
püst(ê) А “52 | pūst Ch 27 (Е. Philippe) | 
«pousst» To 1. — Infinitif: "commencent à' 
pasi Ni 107 | -e Mo 23 | paisé Na 59; Ph 37. — 
En outre, ‘les bourgeons (baurZó)' pūst, To 48; 
— ‘les boutons (bauó)' pdisnu Ch 43, 72; 
Na 107; «pouss te» То “36; Ле" baé püs To 
99; А 50, 55, ^57, 60. 

En outre, ‘les feuilles! bóté Ve 34 | bu- Ve 32, 

rugita". Vi 12, 13 | ergitán Vi 35 | -аң Vi 27. | 

TOME 6 
CARTE 34 

F. *tchoüket* (‘poussent’): &4ike L 61. 
G. 'croissent':? krésé Na 30 (ou -пе). 
H. “'feuillent'š *fo(u)yant, -ont...: /óyá 

Ne 51 | fuyá B ‘1, 22, 28; Ne 39 | -à. B 33 | 
-ő Ne 44 | füya. Ne 76. — Infinitif: "commen- 
cent à' fuyè Ne 26. 

I. "fleurissent". *florichët, ant. -nèt: flòrisè 
B 11 | -ë Ma ^50 | -á B 30 | -nè Ni 11. — Infini- 
tif: 'commencent à' flóri Mo 79? 

J. '(ra)verdissent': vérdisa D 7129 | -ë Ne 33 
| -ditt(e) S 1 || raverditté To 99.19 

' Ajouter To 24 i y ô І Ьч?б [lire bur-?]; 
Ni 33 lè būržő sûrt ‘les bourgeons sortent’; 
To 37 "оп commence à voir les" bairZà.,,. 

? Remarquer les formes de Ni 45 et 61 
(celle-ci douteuse); à VALENT: Ni 45 valné, 61 
-nü. Comme il parait trés peu vraisemblable 
que la flexion -é s'étende jusque là, on sup- 
pose que bòtnè, en ces deux pts, est réduit de 
*botnné. — À Ve 40, on distingue: "les arbres' 
bôtnè, ‘les feuilles! batè (C); à Ma 46: "les 
arbres’ burè (C), mais bótné (infinitif) se dit 
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des fleurs; de même à Crehen W '45: bòtné 

pour les boutons de fleurs, mais 'les arbres' 

baité, páisé. — L'infinitif a été noté parfois, en 

plus de la forme conjuguée: bôtné Na 84; -è 

D ‘100; butné Ni 112; Ph 79. — V. FEW 15/1, 

223a *BOTAN. 
3 Réponses par un substantif: ‘les arbres 

sont a butô D 120; ë -- Ni 72; plé d boto 

Na 1; = "ont des! botê Ni 80; bu- To 757; 

А /13; Th 64; 11 commence à avoir des" baitó 

А 37; Th 5 (a lavā --); ‘il y a des boutons sur 

les (aux) arbres: botê Na 129; D 30; bu- 

A 20; Мо 17; ‘il vient des! boto "sur les arbres” 

Ni 85; "les boutons commencent à piquer hors": 

lé butô kmést a piki ór А 2; — ‘il commence 
à avoir des boutures' butu/@r Mo 9. 

4 Formé sur le méme radical que B (*BOTAN, 

FEW 15/1, 215a), mais de sémantisme tout à 

fait différent (B ‘bouton! ‘bourgeon’, C 'bou- 

ter' *pousser") et, en liégeois, avec traitement 

phonétique différent de la voyelle initiale 

(*bot'ner, bouter). — Nuances sémantiques: v. 

n. 2. — Dérivé en "-aise": tal boutáhe (butôh) 

“ай moment de la germination des feuilles, des 

fleurs” Ve 32 (ой le verbe n'a pas été fourni, 

mais bótné ou gété); cf. DL; FEW, Lc. — 

Expressions imagées: 'on voit bien que les 

feuilles boutent': б" vě be" k lè fay batè Ve 26, 
pour signifier à quelqu'un qu'il «devient sot», 

se comporte sottement; comparer Wis. ‘lès 

fáyes boutèt, c'è-st-on mávas timps po lès sots, 

— "les haies boutent': lè hay butè Ve 35, pour 

traduire un retour de jeunesse. 

5 À Ma 1, "si рабе (v. n. 10), puis gère (ou 

baitné). — Autre sens: Ni 20 gèré ‘faire des de 

(des plantes après l'arrachage)'. 

6 FEW 2, 63a CALCARE. 
7 Cf. not. 71 CROÎTRE. 
8 On précise, à B 28, que c'est un stade 

postérieur à B. — Ajouter 'le bois’ füy ‘les 

feuilles poussent" Ph 37; ‘le bois qui' s fäy 

H 69; — "les arbres viennent à feuilles": уёллё 

a füy Ni 39; — 'les feuilles viennent": viné 

H 69. — Autres mentions: v. not. 65 (les arbres) 

PERDENT LEURS FEUILLES, n. 2. 

9 À Mo 41, s éspanitté ‘fleurissent’, littéra- 

lement 's'épanouissent'. 

10 Autres réponses: les arbres "bougent": 

bugè Ma 1 (v. n. 5); b&ët, Th 64; — ' viennent": 

уёпё W 63; vènn& Ph ‘21; "se de-réveillent': 

s derevèyté To 43. — Pour bourgeon, outre 
'bourgeon' (n. 1) et 'bouton' (n. 3), noter 

'apport': "les arbres ont des apports": apwér 

W 30; L 35 (bourgeon à fruit); ‘ils montrent 

leurs" apwér L 14. Cf. DL *apwért; BDW 21, 

52 (notamment L 43 apwer [lire -ér]; environs 

de Huy: *cist-âbe a bécóp d’ l'apwért *beau- 

coup de bourgeons à fleurs'...); FEW 25, 46b 

APPORTARE. — À Mo 42, ‘les branches ont des 
yeux': déz yé; cf. not. 85 «MOUCHE» (d'un 

fruit), n. 7. 

75. FLEUR 

OO. 140 «je voudrais connaitre les fleurs. ..». complétée par 

14 «un bouquet d'arbres; un bouquet de fleurs» et 141 «comme ces fleurs sentent bon!». 

Voyelle généralement fermée sauf à l'ouest, 

en picard, et au sud, en gaumais. Quelques 

variations de notations sont indiquées dans le 

tableau: peut-étre la voyelle est-elle intermé- 

diaire (-œ-).! — Comparer FLEUR DE FARINE, vol. 

ultérieur. 

€ ALF 582; ALCB 702; BRUN., Enq. 718; 

FEW 3, 630a FLOS. 

*fleür, -eur...: flér en général | -&/é- To 13 
(ou -&-, -&-) | -&- A 1, 44; L 39 | -&-, -&- To 

27, 39; A 60; S 1, 19; Th 54; Ni 33; Ne 47; Vi 

6 | -&-, -É- H 46 | -&-, -&-, -&- To 28; Mo 20; 

Vi 43, 46 | -@-, -&- No 1; To 78; A “52; Ni 1 | 

-ф-, -&- No 2; To 6, 7, 73, 94; Мо 37, 64; S 

10; Ne 60 | -&-, -@-, -&- To 37 | -&- No 3; To 

1, 2; A ‘13; Mo 1; Th 62; Vi 16, 27, 35, 736, 
37,38, 47 | -à- To “44. 

! Forme diphtonguée fléær, à côté de Dër, 
à To 43. 
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76. FLEURIR 

Q.G. 74 «les pommiers commencent à fleurir». 

Le type 'flourir' (*flori ou, à l'est, -ou- par 
umlaut: cf. É. LEGROs, BTD 37, 3), avec 
voyelle du radical différente de celle de *fleür, 
est en général bien conservé (I-ID. Les formes 
en -ё- (III) peuvent procéder de -ò- ou de -æ-. 
Les autres formes (IV-V) ont été refaites sur le 
substantif, sauf peut-étre en quelques points oü 
& est la variante habituelle de ò.! 

+ ALF 583; BRUN., Enq. 716; FEW 3, 628 
FLORERE. 

I. "fort à, -ê...: flòri To “57, 58; A 2, 12, 
^13, 718, 720, 28, 44, 50, 757; Мо 17-23, 58, 
64, 75, 79; S 1, 10, 19, 726, 29, 31, 37; Ch 16, 
^19, 26-43, “54, 63, 72; Th 2, 5-25; Ni 1, “10, 
^74, 90, *102, 112; Na 22, 23, 44-109, 112 (-д-), 
114, 120, 7123, 127, 129, 135; Ph ‘11, 33, 42, 
^47, 54, 61, 81; Ar 1; D 7-68, 73, 84, “91, 94, 
96, 7100, 101, 113; W 1, ^8, 9, 10-30, ‘39, ‘42, 
56, 59; H 1-8, 726, 728, “45, 46-67, 69, 774; 
L (-o- 39); Ve 1-31, 40 (Stavelot et Challes); 
My 1 (mais -u- H. Cun.); Ma 1, 3-12, 35-39, 
42, 43; В 71,9, 11, 714, 15, 16, ‘19, 21, 22, 23 
(ou -d-), 24, 27-30; Ne 9-16, 723, 24-31, 33, 
39, 47, 49, 750, 60-65; Vi 8, 13, 16 (ou -Ф-), 
“21, 22, 35, 736, 37, '42, 43-47 | -1 Мо ‘29: 
D 81 | -7 Mo 41-44 | -i A 7; S 36; Ch 61; Ni 20, 
39; Na 1, 19, 720, 30, 130; Ph 6-16, 37; D 72, 
136; W 72, “45; H 21, 27, 37, ‘39, ‘42; Ne 4, 
“S; Vi 6, 27, 42 | -é W 3,35, “36, 63, 66: H 38 
| -é Ni 2, 5, 6, ‘9, 17, 19, 26, 28, ^29, 98 | -& 
Ni 11, 714, 724, 762, 85 (-i/à) | -æ Ni 61,93 | 
-É Ni 80, “97; Na 6 (-œ/u) || “lêri, -ô-...: flòri 
Ph 53 | -é Ni 107 | ue Ni ‘66 | flóri S 13; 
Mo 37 | fló- A 55. 

П. *flouri: flari Ve 32, 34, 37-39, 40 (à 
Lodomez), 41-47; My 1 (H. Cun), 4; Ma 19- 
29, 40, 51, 53; B 6 (à Regné), 12, 21 (à Rou- 
mont); Ne 76. 

III. *fléri: flèri B 6, 7. 
IV. *fleuri...: fl&ri A 37; S 6; Ch 27 (A. Plu- 

met; -o- F. Philippe); Th 29-82; Ni 33; Ph 45, 
69, 79, 84, 86; Ar 2; D 110, 123, 132; H 68;! 
Ve 35; My 2, 3; B 2, 4, 7 (à Rogery); Ne 722, 
69; Vi 16 (ou -ò-), 18, 732 | -&- Ne 20 | -&- 
A 1; Mo 1 | fleri B 5; Ne 32,44, 51; Vi 2 | -Ф- 
Vi 38 | flere Vi 25 | -ir No 1,2, /4, ^5 (-д/@-); 
To 2, 6, 13, 24, 94 | -ir No 3 | «fleurir» To 1, 
736, 39. 

V. *fleürb...: fl@ri To 43; My 6; B ‘3 | -é- 
Mo 9 | -é- To 48, “71; A 710, ‘52; Ch 4; Ni 36, 
72; D 120; Ma 46; B 23 (ou -ò-), 33 | fléri 
Ne 43, 44, 57 | -ê Ni 45 | -ir To 78 | flérir 
To 27 | -ér To 73? 

! À H 68, *creusse ‘croûte’, *eusté ‘été’, 
tfleuyê ‘fléau’ (ALW 1, c. 25, 37, 43), *neurèt 
‘mouchoir’ (ALW 5, not. 97), etc. 

? Certains & sont des variantes de Ф plutót 
que de É. 

* Formes conjuguées (3 pl. indicatif pré- 
sent): flòrihè L 29; -hé Ма 2; -$è Ne 14; -$nu 
Na 116; -$â Ne 16.— Autres réponses: avwè dé 
Лёг Ni 38; et ë fl. To 28, 99; Mo 1; s mèt é fl. 
А 60; — só butnè ("boutonnés?) Ch “64; sõ bé 
bótné Na 23. — Lacunes: To 7, 37. — Dérivés: 
W 21 li flóriháh ‘la floraison’ (suffixe Tase": 
cf. DL *florihâhe, *floráhe; FEW 3, 629a. 

77. Les fleurs SENTENT bon (carte 35) 

Q.G. 141 «comme ces fleurs sentent bon!». 

Il n'y a guère qu'en liégeois et en gaumais 
que 'oder' (A), parfois avec consonne (/-, n-) 
agglutinée à l'initiale, s'emploie intransitive- 
ment pour 'exhaler une odeur', comme transiti- 
vement (dans une aire un peu plus large: v. n. 1) 
pour ‘flairer, renifler’. 

Dans la zone 'oder', 'sentir' est connu, mais 
surtout réservé au sens du toucher ou au senti- 
ment, encore que, probablement par galli- 
cisme, il s'emploie çà et là pour l'odorat. 

Le tableau classe le type В ('sentent") 
d'après la flexion, sur le modèle de VALENT, 
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SENTENT 

*od- 

ә '"lod- 

Ф "nod 

— *sint- 

c бр, "sét- 

se "réit, 

mm "got. 
f Vis 

ú “sin.n- 

ALW 2, not. 104, mais la carte ne reprend que 

les variantes du radical. 
Au point de vue morphologique, on notera 

que dans toutes les régions, mais plus réguliè- 

rement à l'est, l'adverbe a une forme féminine 

(v. SYNT. о; zone hachurée sur la carte). 

* ALLR 687 (ca sent). 

A. *odét, *lo-, *no-:! ódé Na 84; W 30, 739, 

“42, 756; Н 21, 27, ‘28, ‘42, 49, 50, 67, 68; 

L 1, 2, 7-29, 732, 35, 39 (ode), 43, 45, 66-94, 

106, 113,116; Ve sauf 38, 41; My; Ma 20; B 2, 

3, 4-6 | lò- W 78, “9, 10; L 61 | nò- L 4 || 

*nodant, -at...: noda Vi 2-13, 22, 35, "36, 37, 

38, 47 | -à- Ne 33 (9), 76 | -& Vi 16 | on 
Vi 21 | -a Ne 65 (arch)? 

B. I. ?sintét...: sété Ch 27 (F. Philippe): 

Na 720; 30 (ou néi, 99, 101, 129; Ph 54, 61, 

69, 81, 86; D 15-34, 40 (ou -tnu), 46-64, 72- 

84, 91,96, 101, 113; W 1, 13, 21, "32, 35, 36, 

42, "45, “56, 59-66, 73; H 1-21, 26, 27, 37, 

38 (à Gives), 739,2 ‘42, 46, 53, 69; L 61 (sé-), 

^75, 85, 101, 114; Ve 37-39, 47; Ma sauf 51; 

B 2, 3, 4, 7-12, ‘14, 15; Ne 4, 75, 9-14, 723, 

24, 31 | -e Ph 79, 84 (sé.-). 

TOME 6 
CARTE 35 

П. *sintat, *sa-: séta Ar 2; D 110, 120-132; 

Ne 20, 22 | sa- Ne 65. 
Ш. *sintant, *sé-, *sa-...: sétü D 136; 

Ma 51; В 16-30; Ne 15, 16, 26, 32, 43, 49-57, 

63 | -à. В 33 (sê), Ne 33, 39, ^46, 47, 60 | 

sètã Vi 18, 25 | sa- Ne 69; Vi 27, 37-46. 

IV. *sintont, *sé-: sétó Ni 1; Ph 53; Ar 1; D94 

|.sé- Ne 44. 
= V. *sint'nut, -üt, eut, ët sêmu Ch 28, 

43, /54, 72; Ni 90, 107, 112 (Ј.Н.; ou -nü); 

Na 1, 59, 69, 107, 109, 116, 127, 135; Ph 33; 

D 7, 36,38, 40 (ou -të), 68 | -пй, -ně Ch 33, 
61; Ni 80, 93, ‘97, 112 (ou -nu); Na 6, 19, 22, 

23, 44, 79, 112, 130; Ph 16 | -nœ Ch 63, ‘64; 

Th 24; Ni 61; Na 49; Ph 6, 15, 37-45 | -né 

Ni 98 | -né Ch 4, 16 (ou -tè), 27; Th 46 (ou 
-tè), 53: Ni 2, 5,6, 9, 11-28, 36-45, 85, 102; 

Na 30 (ou sété); W 3. 

= VI. *sin.n'té, -té...: sénté To 73,94 (-nttë) 

| senté To 27 | sént& No; To 13 | -æ To 78 | 

sé^ntd To 2 || *sint'te, *sét^-, -t&...: sërtè To 24 

(ou. s&-), 28; Mo 1-20, 44-79; S 13, 29, 31, 37; 

Ch 16 (ou -ne), 26; Th 25-43, 46 (ou -ne), 54- 

82; Ni 33, 72 | sē- To 24 (ou sé-) | sē- А 60; 

S 6 | sé S 10 | sè- A 13, 18 | sétte S 1, 19 | 
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sétté To 99 | sérré? S 36; Th 2 | зет To 6 | 
së- To 7 | 52"- To 48 | se- A 12 | sé- A 2 | зёпё 
Mo 41, 42 (ou sët) | sé- To 1 | sè- To 58 | sé- 
A 28, 44, 50, 52.55 | sè- To 43; A 1 | se- A 710 
| séttæ To 71; A 7, 720 | sété А 37 | sétt To 37 
|| *sins^té:^ sésté Th 14. 

= VII. *sinte: sët To 39; Mo 37, 42 (ou sétté). 
C. *fléront? flèrô Ni 1.9 

PARÉM. «Premier odant (sentant), premier 
vessant (flairant)», phrase stéréotypée qu'on 
dit à celui qui se plaint d'une mauvaise odeur, 
pour laisser entendre qu'il en est la cause: 
prèmi чаа, prémi vésá! Ni 28; -- flerá! Ni 17. 
— Cf. DL 437 *prumi odeü, prumî vésseü ou 
*prumi odant, prumî flérant; ScIUS *preumt 
causant, preumf véssant! (on ajoute: *deíü- 
zyinme réspondu, c 'ést Г ci qu'a douviè s' cu!, 
avec finale -u fr.)... 

SYNT. а. «Comme ces fleurs sentent bon 
(parfois 'bonnes')!>. 

Quelques réponses "sentent bien’: bé To 37; 
be" To 48; bêng Ve 1. Mais ordinairement "bon? 
invariable, comme en frangais. En de nom- 
breux pts, cependant, aussi bien en picard et en 
gaumais qu'en wallon, bien que surtout fré- 
quent à l'est, "sentent bonnes’ (bòn, -ó-, -41-), 
avec variation en genre de l'adverbe (v. REM., 
Synt. 1, 182 et 2, 168): To 24; A 2, 7, ‘10, 12, 
‘13, 37, 50; Mo 37, 64; Ch 27 (F. Philippe), 
61; Ni 11, 17, 79, 20, 26, 28; D 34, 64, ‘91, 
136; W 7,78, '9, 10,30, 39; H 8,21 (odè bam, 
sété bó), 27, 37, 49, 50, 67, 68; L 1, 4, 7, 19, 
732, 39, 45, 66, 94, 113, 114; Ve 8, 32, 34, 38, 
40, 42, 44; My 2-6; Ma 3-12, 19, 20, 29, 39, 
43, 51; B 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 22, 23, 30, 33; 
Ne 14-16, 32, 39, 44, 51, 57, 60, 63, 69, 76; 
Vi 13, 18, 22. [Aux pts en italique, on a 
répondu aussi "sentent bon'.] 

D. *ca exclamatif: "que bon que ça ode 
(sent), "que bon que ces fleurs (qu'elles) 
odent (sentent)! ‘comme ça sent -- 1°: ka bó k 
sa nòt! Vi 13, "21, 22 | ka bá. -- Vi 16 | ka bó 
k il qu'elles") noda! Vi 6 | -- nòdá, Vi 8 || ka 
bó k sa sé! Ne 33, 39 | -- sé. B 33 | -- sat Vi 47 
| ka bü k sa sèt! Ne 76 | ka bó k se flér sete! 
Ne 723, 31. — Tour chestrolais et рашта: cf. 
MASS. (Vi 75) “ca ‘que, combien’: “ca bé! ‘que 

c'est beau!'; REM., Synt. 2, 232, n. 2; ALW 3, 
88b, y. — Le liégeois connait une construction 
"gue", adverbe, + adjectif ou adverbe + 'que', 
conjonction, mais pour introduire une proposi- 
tion subordonnée concessive (v. REM., Synt. 2, 
231: “ku grand Кі seüye ‘si grand qu'il soit’). 
Même tour à Ma 46: “ca bon k'èles sintèt, dji 
n' lés vou nin 'si bon qu'elles sentent (ou bien 
qu'elles sentent bon), je ne les veux pas’. 

Сом. (3 p. sg. ind. prés.: q. 1785 «on sent la 
fumée») 

Le sujet est 'on' ou ‘ça’, 'il' (impersonnel); 
avec "on', probléme de coupe (ón òt ou ó nòt). 

A. “ode: òt W “8, 30, ^39 (ou lòt), ‘42: H 27, 
37, 50, 68; L 1, 4, 7, 14 (ou sé), 19, 732, 35, 
43, 45, 85-94, 106, 113 (ou sé), 116; Ve 1-24, 
26 (ou sé), 31-34, 35 (ou sé), 37-40, 41 (ou 
së), 44, 47 (ou së); My 1, 3-6; Ma 12 (ou sé), 
20; B 5, 6, 9 || lode: Jor W 1, 10, ‘39 (ou дї); 
L 61 || ‘node: nòt Ne 723, 76; Vi 6, 8, 16, 22, 
27, “36, 37, 38, 46. 

B. sent *sint: sé en général | sé. Ma 39; 
В 30, 33 | sè" L 4 | së" A 12 (enq. compl.; sé, 
enq. J.H.); Mo 64 | sé To 99; A ‘18 | se To 43 | 
së A 44, 52 | sé To ‘71; A 1, 720, 28, 50, 55, 60; 
S 6, 10 || *sat: sa Ne 65 (sa sa) || *sint^...: sêt 
W 13 | sé"t L 66 | sét A 2, 7 || *set', “sat: set 
Ne 76; Vi 18 | sat Ne 69; Vi 2-13, 25, 37, 43. 

C. "рие": pu То 24. 

! Ajouter H “26 sa òd bó (rare), 38 ódé 
(rare, ou sét: lé gai d én flr, q. 1785), 69 ddé 
Gnfinitif, type rare); — et, d’après les diction- 
naires, Vi ^5 (Mass.) *node 'sentir, flairer, res- 
pirer et exhaler une odeur’, ^19 (ge. BSW 
37, 353) id. “sentir, exhaler une odeur' ("une 
fleur qui' *node bon), 34 (Gloss. S'-Léger) 
*nodéy ‘flairer (раг ex. un rôti)’, mais aussi 
'exhaler une odeur’ (come ça node). — À 
Mo 1, диё, de l'infinitif бае, est signalé раг 
G. Talaupe, mais dit «disparu». — Le verbe 
oder! transitif, au sens ‘flairer, sentir (qn, 
qch.)', parfois spécialement à propos du chien, 
a été noté, mais non de maniére systématique, 
en dehors de la zone A: òdé Ni 19 (qch.); 
Na 109 (ou 9-: li cë òt ó ku dèl fumél); nò- Ne 
“23 (qch.; synonyme rnifé), 31 (seulement du 
chien: lÉ ёё nòt bé, il è ë bó né, q. 1785), 76 
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(i ét ki nòd = k è ï bū nè, q. 1785); Vi 16 (é сё 
ki nòt =k è é bô: nè, q. 1785), 37 (mais aussi 

intransitif); ui- Ch ^1 (èm ca a sti ~ vò gayòl a 

kanari talér ‘mon chat a été sentir votre cage à 
canari tout à l'heure") [expression grivoise?]; 

Ni 6 (d'un chien qui flaire le derriére des autres 

chiens), 79 (id.), 17 (dans des expressions: v. 

PARÉM., ci-dessus), 98 (rare); Na 109 (ou ò-); 

di- W 3 (lé cé a mné ~ mé šóp); (3° ps. indica- 
tif présent) dit Na 1 (ó ¿ë ki ~ ó ku 41 ôt; seul 
emploi relevé par ГЕН, alors que PiRS. donne 

*ouder dans les deux sens: ‘flairer’; ‘dégager 

une odeur'). — Ajouter encore, d'aprés COPP., 

Ni 1 ‘oder (arch.) ‘flairer’ c'est l'afêre dés 

tchi" d'— pa tous costés). Sens dérivés: a. "sun: 

porter”: *ouder Ni 28 (| inéy аё kór ê n pu | 
qidé ‘l'odeur de l'argent, il ne peut la sentir’, 

‘il ne travaille pas pour de l'argent); Na 107 

(gi nèl pu sét ni aidé, q. 1785); — b. ‘ргеѕѕеп- 

tir”: *ouder Ni 17; *o- Ma 19 (gi l'avé òdé, ou 
sétu, plus fréquent, q. 1785). — On explique 

'oder' (au lieu de 'odorer") comme une réfec- 

tion à partir du substantif 'odeur', sur le 

modèle 'flaireur' / "-ег'. La consonne aggluti- 

née provient probablement des pronoms 'on' 

ou ‘il (elle)'; la forme en /- (attestée aussi à 

L ‘75, d’après DL, et à W 10, d’après la 

q. 1785 «on sent la fumée») manque à FEW 7, 

325b оров. — Dérivé en ‘-ard': "un" noda ‘flai- 

reur’ Vi 37. — Phraséologie: Vi 21, à un animal 

qui traîne pour flairer: /à nódé! kè ku t nòt? 

‘voilà flairer! Qu'est-ce que tu sens?'. 

2 À Ve 41, on n'a répondu que "ont une 

bonne odeur": òn bón даёт. —L'EH n'a pas de 

q. «odeur», mais un substantif signifiant ‘odeur, 

effluve” a été noté en quelques pts: *hinêye, 

*inéye..., f: hinèy L 45; -èy D 34 (‘effluve”: un 
méi ~ ‘exhalaison mauvaise’); ёпёу Ni 19-20 

Ceffluve’); ù- Ni 20 (Ard; inéy Ni 28 (I ~ dèl 

[mais dè, q. 1785] šal ['du diable'] ‘forte puan- 

teur’). Cf. PRS. *ignée ‘bouffée, odeur; compa- 

rer ALW 5, not. 42 FUMÉE, n. 7; АТАУ 15, 21а 

(*mále hinéye ‘épidémie’ H 728, 42) — "jett: 

péye: lépèy L 45. Cf. DL, sv. — А М ^5, 
*(n)odeür ‘odeur, senteur’ (MASS.). 

3 De quelqu'un qui a bu du genièvre (ALW 4, 

not. 190): "1" *sint l pèkèt Н “39. 

^ Origine du -5-? 
5 Emploi non confirmé par СОРР., qui ignore 

‘flairer'. En général, ce type signifie ‘sentir 

mauvais, puer’: v. DL *flérí, SCIUS, PIRS. er, 

etc. 
$ Quelques réponses ont été notées margi- 

nalement pour ‘odorat’: А. 1. 'od-ail'. toda: 

òda Ve 47 (ô cé k a ô bô ~). Type liégeois 

(тода DL; Wis; ViLL.; SCIUS) et namurois 

(*ouda PiRS.; LÉON.); v. DW 11, 22 et 32. — 2. 

'od-ard' (9). toûdå: чаа W 3. Suffixe '-ard' 

ou '-al' ou encore déformation, sous l'in- 

fluence d'un de ces suffixes, de "ail — 3. 

'od-ant'. *oudant: чай Ni 17 (sé сё" la a bó 

—),98 (6 eë k a d ~). Part. présent substan- 

tivé. — П existe aussi un dérivé en '-oir': Vi ^5 

(Mass) *nodeü ‘flair, odorat, "34 (Gloss. S'- 

Léger) «nodüe». — В. “sinta: séta Ma 4 (ği na 

pu nu ~ ‘je n'ai plus nul odorat’). Type à 

ajouter DW 11, 33 et FEW 11, 460 SÉNTIRE. 

78. FRUIT (carte 36) 

Q.G. 81 «les fruits vont blettir et pourrir par ce temps», complétée par 33 «secouer un arbre; | 

les fruits tombent en abondance», 56 «un fruit; des fruits; les arbres fruitiers», 

61 «il fait sa provision de fruits pour mûrir sur la paille», 84 «ces fruits ont bon goût». 

Bien que la notion soit dite en plusieurs 

endroits (notamment à l'ouest et dans la pro- 

vince de Luxembourg) inusitée, parce qu'on 

spécifie ordinairement Геѕрёсе, le type "fruit" 

ou un dérivé (А-А) a pu être noté à peu près 

partout, à l'une ou à l'autre q., mais assez sou- 

vent sous une forme empruntée au français 

(A IV-V). Comparer ALW 3, not. 4 le soleil 

LUIT; not. 136 Nurr. La carte détache la petite 

aire champenoise "Dot, l'aire nord-est *frütr" 

avec maintien du -t final (cf. NUIT), et l'aire du 

dérivé '-age' (A^). 

On a introduit dans le tableau, sans indication 

de l'origine, la plupart des variantes (dont cer- 

taines sont peut-étre de phonétique syntaxique), 

si bien que les notations du type -ü-, -й-, -u- 

(A II) ne reproduisent pas des formes simulta- 

nées, mais des variantes de notations à diverses 
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questions. En cas de double forme, on ne ren- 
voie pas systématiquement d'une à l'autre. 

+ ALF 615; ALCB 628; BRUN., Eng. 747. 

A. "fruit"? I. *früt^ (m.; quelquefois f.):? früt 
D 64; W 78, '9, 10, 30, 42 (ong. ou -èd); 
H 67, 68; L 1 (ou -u), 2, 3, 4-29, 732, 35, 39, 
43 (ou -u), 45 (ou -u, ou A^), 750, 66, 87 (ou 
A^), 790, 94-116; Ve 6, 8, 35 (ou AD; Ma 1-24 
53 (ou A^) 

II. тає, -ut, -eut^...: fra To 6, 7, 24; A 2; 
Ch 43, 754; Ni 72; Na 59-79, 99-112, ‘114, 
116, 129, 135; Ph 33, 42, “47, 61; D 36, 110, 
113; H 38, 739; Ve 35; Ne 14, 47 | -ü, - No 2: 
Ni 36 | -à, -u To 13; A 7; Ph 53; B 27 | -й,-й, 
-u No 1; To 28, 73 | -й Ni 1 | -й, -u To 27; 
Ni 2, 5; Na 720; D 81, 91 | -u No 3; To 37; 
Mo 775; Ch 764 (ou frwi); Ni 20 (id), 28 (ou 
-ë); Na 1-19, 49, 84, 120, 127; Ph 79; Ar; D 7, 
25, 38, 40, 46, 58, 68-73, 84, 94, 96, “100, 
101; W “42 (ou A I ou A^), 756; Н 1 (ou -é, ou 
А); L 1 (ou -йг), 29 (Gd), 43 Gd); Ve 1, 24, 
31-34 (ou A^) 41 (id); My 1-2 (id), 3, 4 (ou 
Jrwi), 6 (ou A^); Ma 35, 36, 39 (ou А”), 40, 43, 
46; B 11, 12, 714, 15, 16; Ne 9, ‘22, 23, 33; 
Vi 8, 712, 13, 16 (arch., ou frwi), 21, 22, 35, 
“36, 37 (arch., ou «frui»), 42, 43-47 | -ù To 2 
(ou -й ou -ü); Ne 4, 5 | -& Na 30; H 1 (ou -и), 
21 (ou A^; Vi 38 | - Ne 43 (ou -œ), 44 (arch., 
ou frwi) | -ê Ni 17, 28 (arch., var. -u; ou f(r)wi) 
|| кд, е... fr, A 12 (var. -à,; -u A. Boni 
13 (ou «-ü„e») | -й„ To 94 (var. -ü,;). 

HI. *froüt: frai D 7129, 7135, 136 (ou 01 
Ne 51, 69, 770. 

= IV. *frwit, -it...: frwi To 78; S 6, 10 (ou 
Jwi), Ch 4; Th 24, 25, 29 (ou fwi), 43, 46, 54; 
Ni 93, 112 (enq. J.H., ou fwi); Na 44, 130; Ph 
6, "11, 15, 16, 37, 45 (rare), 54; D 132: B 22. 
23 (q. 56, ou A^); Ne 20, 44 (ou fræ arch.); Vi 
2, 18 | -ï, -ï Th 64 | -i, -ï, -i Mo 37 | -i, - Mo 
64; Th 53; D 120; Ne 63 | -ï, -i To 48; Ni 33; 
Ph 81 | -i To 1, 43, /57,58, 71; A 1 (ou fwi), 
^20, 28 (ou fwi), 50 Gd), ^52 (id), 55; S 19; 
Ch 28, “64 (ou fru); Th 62, 72-82; Ni 6, '9, 19, 
20 (ou fru), 26 (q. 84 et 56), 28 (ou fwi, néol.; 
ou fré), 45, 80, '97, 98, “102: Na 22, 23; Ph 69, 
84, 86; D 123 (ou -i); My 3 (ou fru), 4 (q. 84); 
Ma 51; B 71, 719, 21 (type inusité), 24, 28,33; 

H 

fru), 25 | «frui» Vi 37 | «fruits» To 39, 99 | 
frwi A “18 | frwi Ni 20 (Ard.). 

V. *fwit, -it...: fwi Mo 44, 778, 79; S 10 (ou 
frwi), 13, 37; Ch 16, 19, 26, 33, 61; Th 5, 14, 
29 (ou frwi) | -ï, -T, -i Ni 61, 107 | -i, -i А 37 
(néol.), 44; Mo 1,9, 17, 23, 58; Ch 27 | -/S 1 
| -ï, -i S 29, 36; Ni 11, 39, 112 (ou frwi) | -i 
А І (ou frwi), 50 (id), 752 (id), 60; Mo 20, 
29, 41; S 728, 31; Ch 63; Th ‘2; Ni 28 (ou 
frwi, fré), 38; Ne 15 (rare, q. 56, ou frwi), 16 
(ou frwi). 
AT 7 'fruit-age' ̂  *frütedje, *fru-...: früréc 

W 1, 8, 9, 10 (q. 56 dé ~ ou früt), 13, 21,35, 
^39, “42 (q. 84, ou fl-), “56 (q. 84), 66; H 1, 8, 
21, 27, 728, 37, 38, 42, 49, 50; L 35, 45, 61, 
66, 75, 85, 87, "99, 101, 106 (ou früt, q. 56); 
Ve 1,8 (q. 56, ou früt), 26-47; My 1,2; Ma 19 
(q. 56, ou frat), 24, 29; B 2, 73, 4, 5 (ou fl-), 6, 
7 (Rogery) | -ü- W 63 (mais -й- q. 33, 56); H 2 
Gd), 26 (id.), 739 | -u- W “60 | -@- W 736 || 
*flütedje: flátec W ^42 (ou fr-); L 45 (ou fr-); 
B 5 (M. Rinck, ou fr-) || *frütadje, *fru-...: 
frütac Ni 19 (-й-), 20, 85; Na 720; W 3, 59: 
Ma 42, 53; My 3, 6; B 9, 11, ‘14, 23 | -u- 
W 732 | -é- Na 30 (q. 56: ô frd, de frétac); 
W ‘45 || *frütiédje, -tchédje:* fraryèé D 30, 
34, 46; H 46 («toujours plur.», q. 56), 69; Ma 
3 (rare; var. -čèč q. 56), 39 (var. -гуёё q. 56, 
61); B 7 (Bovigny) | -гуёе H 53; Ma 2 (rare; 
var. -Céc), 3 (ou -tyéc), 20 (q. 56 ñ are bräfmé 
dé ~ ‘il y aura beaucoup de ~”) || *frütiadje: 
frütyac Na “120 (dé ~, ô fru); D 15. 

AT. 'fruit-ail' ? *fwital: fwitdl To 99 (q. 56 de 
~ ‘fruits de toutes espèces’; Z é védu tu mè —).? 

' On répond parfois ‘les pommes (poires)'. 
À la q. 56, “fruit! est déclaré peu ou non usité 
à B 22, 23 (toujours nom particulier), 24, 27; 
Ne 11, 49, 63... Le recours au type francais à 
l'une ou à l'autre q. explique le peu de lacunes 
complétes (B 30; Ne 31). 

2 Dans la zone 'fruitage" ‘fruit’, on a parfois 
"arbre à (aux) fruits' (v. ADD.): "arbre à' früt 
L 61 (ou -téc); fra H “28; Ve 26; frá D 15 (ou 
frütyac); fré H ‘42; ‘arbre aux Ca) «fruit» 
W 21. 

? Fém. noté à L 4 (Фп ~), 7 (ou masc.: dè 
Ne 15-16 (ou fwi), 24, 26, 39 (q. 84), 47 (q. 56, 
84, ou fri), 49, 57, 60, 65, 76; Vi 6, 16 (ou 

bé ~ ou dé bèlè ~), 43 (Фп frût mais ó fru); 
Ve 6 (Фп ~; dé mwëtè ~, dé krufyœzè ~ des 
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"frot 

*früt, -ut [var. -&, -й, -u] 

*frut [-u et -ü] 

"Dit, -eut 

"früeut 

"rout 

*frwit 
*frwit, -it [var. 3 -Ï, -i] 

*frwit [-i et -i] 

*fwit [-1 et -T, A 

*fwit [-i et -ï, A 
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'moindres' “petits” ~, des ratatinés). — Type 
"fruite' (FEW 3, 823b FRUCTUS)? 

^ BELLEFLAMME (mém.) a noté aussi früt à 
L 756; Ve ‘4, 79, 713 (ou frütéc) et fré (à côté 
de frür) à L 43. — À Liège, où le type habituel 
est *frut, *früt ” se dit surtout au plur., mais peut 
se dire au sg. d'un fruit particulier, tout comme 
"frütédje, -u-, qui a d'abord valeur de collectif 
(v. DL). — Il doit y avoir cà et là des hésitations 
entre le dérivé (A^) et le simple, ainsi qu'entre 
des formes différentes de celui-ci; à L 45, par 
ex., on précise [?], à la q. 56: ó früt 'fruit 
isolé”, dè bé fru (?), tò 1 frūtèč, ô bè frütéc (ou 
flü-), collectif. 

5 À Ve 32, lè fru au plur., mais au sg. on dit 
d frütèé. — Ajouter Vi “5 *frut (Mass. terme 
rare), “34 *früt (Gloss. S'-Léger). 

5 La valeur collective du suffixe paraît s'être 
effacée complétement en de nombreux pts, oü 
le type dérivé a évincé le simple. Là oà simple 
et dérivé coexistent, il y a parfois synonymie 
partielle: à Ni 20 ш frütac collectif, ou lè ~; 
pour Liége, v. n. 4. Mais le dérivé n'est que 
collectif à Ni 20 (Ard.) là frütac ‘ensemble des 
fruits d'un arbre’, 29 lé frutac; B 12 dò frütac 
mais ó fru. — De méme en namurois, *frütiadje 
ou -/adje, d'après PIRS., “ensemble des fruits, 
commerce de fruits’, ‘frâtiadje, d'après LÉON. 
699. — Cf. FEW 3, 824a FRÜCTUS. 

7 Variante fru- à Ve 42 (q. 84). 
* Plutót qu'un double suffixe, voir dans ces 

formes palatalisées une altération phonétique. 
? Le fém. 'fruitaille' est attesté en mfr. 

(FEW 3, 824a FRÜCTUS). 
? Dérivé en -ACEU: Ph 42 “in frütyas' 

"quelqu'un qui aime beaucoup les fruits’. — À 
Ve 35, *heussin (há'sé) aurait, «il y a trés long- 
temps», signifié “fruit'; comprendre “fruit 
tombé de qualité inférieure’: cf. Fléron [L “80] 
‘dès hossins ‘pommes tombées’ (DL; FEW 16, 
232b *HOTTISÓN). 

ADD. Arbre fruitier! (Q.G. 56). 
1. a. ‘arbre à (a) fruits? en général: No; To 

1-7, 24-28, 736, 48, 757, 58, ‘71, 73-99; A 7, 
113, 720, 44, 55, "57; Мо 37, 64, 775; S 6, 19, 
31-37; Ch 4, 719, 26, 61; Th 72, 5-29, 46-62, 
72, 82; Ni 2, "5, 6-17, 20-61, 80, 93, ‘97, 98, 

‘102, 107, 112; Na 1-19, 720, 30-101, 112, 
116, 7120, 127, 129, 135; Ph 6, 15, 33-42, 53, 
69, 79, 86; Ar; D 7, 15 (ou '-- fruitages"), 25, 
38, 40, 58, 68, 73, 81, 84, "91, 94, 96, “100, 
101-113, 132; W 78, 79, 10, 13, 30; H 21, 28, 
^42, 67, 68; L 1, 3, 7-29, ‘39, 66, 90, 94, 101, 
106 (ou ‘-ages'), 113-116; Ve 1, 24-31, 35; 
My; Ma 1, 4, 12-24, 35, 36, 40, 43, 46, 53; 
B 16, 27; Ne 9, 20, 44, 69, 76; Vi 8, 13, 22, 
36, 38, 46 || "arbre à fruitages' Ni 85; D 15, 
30, 34, 46; W 3, 732, 35, 59-66; H 1-8, 26, 27, 
37-739; L 35, 106; Ve 32, 37-47; B 2, /3, 6-11, 
^14, 23 || b. "arbre aux fruits' W 21 (à); L ^50 
(ò), 61 (à); Ve 6 (6) || "arbre aux (a) fruitages" 
L 61, 99 || c. "arbre de fruitages' -- di -- B 4 | 
-- du -- Ve 38 (ou "äm, 40 (id. 

2. ‘arbre fruitier': frūtī H 50; L 4, 45 (ou 
Л-), 87; B 15 | fruti To 27 | -i To 37 | -é To 13 
| z, A 12 | frütyé H 69 | -če Ch 43; Na 107 | 
fréti Vi 38 || frwityé, - Na 130; Ph ^11, 81; 
D 132 | -+ yé Th 29; D 120 | -čé To 78; Ph 16 | 
-tyè Ne 63 | frwityé, -é To 39 («fruitiers»); 
Ph 6; Ma 42; B ^1; Vi 25, 43 | -t'yé Ar 2; 
D 123; Ne 26 | -tyè Ch 63; Vi 21 | -t yé Ne 49 
| «fruitie» A 50 | «fruwitiye» A 718 || fwiryé 
S 13 | -ye Ch 33 | -yè Ch 16 | fwityé A 60; 
Мо 20 | -&é S 10 | -tyč A 752. 

3. ‘arbres qui portent (des fruitages)'...: 
‘arbres qui portent des fruitages' W “45; L 85 
(-- dé bó fr.) | "arbres qui portent Ni 20 (Ard. 
ki pwetné); B 22 (ki pwartä). 

4. ‘arbre de rapport": di rapwér В 4 (ou 1 с) 3 
= 5. *péré* Ve 32 (ou 1 a). 

! L'expression est dite rare ou peu usitée à 
Th 24; Ph 42; D 120; Ma 53. 

? Sur quelques discordances avec le nom du 
fruit, v. ci-dessus, n. 2. — À l'ouest, a peut cor- 
respondre à 'aux'. 

* On répond aussi 'arbre de verger' (du 
veré) Vi 18; ou "arbre" simplement: D 110 (ou 
1 a); H 53; Ma 29; B 24. 

^ Littéralement ‘poirier’: *lès pèrés, c'est tos 
lès-âbes (òp) a frütédjes; on dit *pèré d' pou- 
mes, p. d’ peüres (bilokes, prones, cèréhes...). 
DFL 229. Ajouter cette extension de sens FEW 
8, 574 PIRUM. V. not. 104, n. 4. 
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79. NOYAU 

Q.G. 63 «le noyau, l'amande du noyau». 

La documentation réunie à cette q. et répar- 

tie entre les not. 79 et 80 ne présente pas toute 

la cohérence ni toute la précision qu'on sou- 

haiterait. 
Certains témoins emploient, pour ‘noyau’, 

des termes différents selon les fruits (v. n. 1, 6), 

et il est peu probable que ces distinctions aient 

été recueillies systématiquement. 

D'autre part, certains types (D-F) sont 

appliqués, selon les endroits ou selon les per- 

sonnes, soit au noyau, soit à l'amande, soit aux 

deux, sans que, dans bien des cas, il soit possi- 

ble de trancher. Pour conserver au tableau une 

unité lexicale, nous avons regroupé toutes ces 

formes à la présente notice, en indiquant les 

précisions sémantiques connues. 

Enfin, l'énoncé méme de la q. risque d'avoir 

suscité des réponses "noyau" ou "amande? artifi- 

cielles. V. encore TROGNON de pomme, not. 86, 

U. 

€ ALF 926; ALPic. 273; ALCB 631; ALLR 

150; BRUN., Enq. 1087 (noyau de pêche). 

A! 1. 'pierre'2 pir То 73; Na 101; Ph “47; 

D 38 (quelquefois, ou piret), "91, 110; W 59 

(considéré comme gallicisme; plutôt pépé^y), 

63 (dans léz àp a ~, mais "ils portent des" frü- 

ёё a рёраћ); H 68; L "90, 94, 113, 116; Ve 24 

(seulement dans lé fru a =), 32, 34, 37, 39-47; 

My; Ma 1, 4, 12-24, 40, 46 (dans l'expression 

dè fru a À, 51; B 71,2, 3,4, 5,7, 9, 12, 21- 

23; Ne 15; 16 (rare; E. Léon.) | pyèr B 30; 
Ne 33, 47. 

2. "pierrette':? pirét No 1, 2; Мо 37; Ch “19 

(«ptrette»), 33, 43, “54 («ptrette»), 63, ‘64, 72; 

Th 24, 46, 53; Ni 11, 33, 38, 39, 61, 90, 93, 

107, 112; Na 19, 720, 22-99, 107-112, “115, 

127, 130, 135; Ph 6, 16, 33-42, ‘47, 54, 81, 84; 

Ar 1 (plus fréquent que nawya); D 7, 25-34, 

38, 40, 68, 72, 73 (ou quelquefois pirset), 84, 

94, 113, 136; W ^8, 9, 10, 13, 30, ^39, ‘42, 56, 

66; H 1, 8, 21, “26, 27, 28, 37, 38, "39, “42, 

46-53, 69, 77; L 1, 29, 35, 45, 50, 61, 66, 85, 

87, /90, ‘99 (ou pirhét), 101; Vi ^1 (E. Simonet) 

| -et Ch 61; Ph 15, 45; D 36 | pirét To 27; A 28, 

50, 60; Ni 1 | -et To 24 | pirét То 2 Gent, 37 

(«pirette»), 43; A 2, "10, 12; Mo 64 (ou руё-); 

Ni 75, 98; Na 6; H 2; Vi “42 («pirette») | pì- 

A ‘18 | pè- A 1; S 6 | pyèrèt To 48, 757, 58; 

А ‘20, 44, 55, 757; Mo 1, °5, 9-23, 729, 41, 44, 

58, 64 (ou pirèt), ‘70, 79; S 1, 10, 13, 28, 29, 

31, 37; Ch 4, 16, 27; Th 5, 14, 25, 29, 43, 54, 

64-82; Ni 36, 72; Ph 69 | -8t S 36; Ch 26; 

Th 72; Ph 79 | pyérèt A 37 | pyé- To 771 ll pyé- 

rék To 39, 99. 
3. *pîr’hète, -chète:? pirhèr H 67; L 19, 732, 

43, “99 (ou -rèr), 106, 113; Ve 6-8 | -$èt D 73 

(quelquefois, ou pirèt), 101; Ma 36. 

B.) 1. *pike? (f): pik Ni 25; Ph 53, 61 l| 2. 

“pikèt? (m): pikë Ve 26 || 3. *pécó:* pekó 

Na 116, 7120, 129; D 15, 58, 72, 73. 

C. 1. *erake:5 krak Ma 9; B 5 (ou -kë) || 2. 

*erakim? (m): kraké B 5 (ou krak) || 3. *era- 

kete? (Т): krakét L 19; Ve 8. 

= D$ 'pépin" To (58); Mo 64; Th (25), 64; 

Ni 2, 6, 79, 17-208 26*, “29, (38), 80, 85, 93, 

‘97, 107; Na 44; Ph (11); D 64, 91, (94, 101, 

103); W 1, 3, 21, 732, 35, 736, “45, 59, 63; 

L (3), 39, (114); Ve 24 (seulement 'les fruits à 

=" ou ‘à pierre"); Ма (2-3 li ~ dé nuwa, 4), 46; 

Ne (4, ^5, 24). 
ES noyau"? I. *nowé...: nòwë Ne 69 | -é 

Ar 2; D [110], 120, 123, (136) || *nouwé...: 

nuwé H (49); L [106 (var. -8)] | -è L 2 | -ë 

D (34); H [46], (50); Ma 2, 3, (4 ~ d në) || 

*nawé, -é, -ia...: nawè (D 64; W 78, 9, 10, 13, 

^39: H 21, 27, 28,67, 68); L (1), 3, 4, 7, 14*, 

(29, 32, 35, 43, 45, 61), 85 (cf. n. 1), (94, 113), 

114, 116; Ve 1, 6, 26, 38, (40-42); My (1), [4]: 

Ma (9, 12 de noix, noisette, amande), 19), 24, 

42: B 22; Ne 26, /50*, 63 | nā- L (66, 75), 101 

| nawe Ve (8), 24* | -£ (W 66; H 8); Ve 35, (37, 

39, 44), 47 (synonyme pir); My (2); Ma (20), 

29: B (1 ou noyë, 2, 3, 4, 5), 6, (7), 9, 11*, 

(12 amande?), ‘14, 19, 22, 23, (30) | -e Ve 31, 

(32, 34) | -ë L (19), 39, (87 partie comestible 

de noisette, amande); My (3); Ma 35*, (36), 

39, (46 d пд, dò pèpë), (51), 53; B (21), 24, 

33*; Ne [9], 11, [16, 23, 31], 32*, 33 (syno- 

nyme pyer), | 38, 39], 43, 44, 57*, 60, 76; Vi8 

| -é D [91], 7103, 132; My 6; Ma 1, 40, 43, 

(46); Ne 4, 75, 14, 15, 20*, [722], 24, 51*; Vi 2, 
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6* | nawya Ar 1 || *n&wé: nèwë B (16 d n&$), 
2p 

II. *novia: nóvya (Ph 45; D 30; H 1,38, 53) 
|| *nouvia: nuvya (Ph 54, 84) || *navé, -ia. -ió: 
navé D 46 | -ya (Ch 33,61, 72; Na 69-109, 116, 
120, 127-130; Ph 33, 53, 79; D 7-25), 727, 
(36-40, 58, 68-73), 81, (84, 96, 113); (H 37, 
39) | -уд Ph (81) || *neüvia: névya Th 46 
(synonyme de pirèt), (53 de noisette). 
Ш. *noyé, -уа, -уб...: nóyé D “129; Ne 49 | 

-ë (B "1 ou nawë) | -é Ne [44], (47) | nóya Mo 
(5, 9); S (1), 19 (nd), (28, 29-37); Ch 4, 
(16),? 19, (26, 27), 28*, (63); Th (2), 55 Ni 1 
(no-), (36, 72), 90, [112]; Ph 69, 86 | -yà Th 29 
| -yő, -yó No 3; To 28 (no-), 48, [757], (99); 
А (2), 7, (44, 50), 524, (60 d amát [?]); Mo (17, 
41), 42 (no-), 64, (770, 79); S 10*; Th 14, 43, 
(54), 62, (72), 73 | nóyó To 7 | nóyó (A 37) | 
пдуёб (To 27) | -yés То 73 || *nouyó...: nuyő 
To (43); A (12), 713, 718 | nœ- To 13 || *nu.e, 
^nuya...: nué Ne 65 | nua (H 69) | nya 
(Ni 38). | 

IV. *oyó, *ognó (amande): дуб (S 6) || age 
(A 28) | ó- (A 55). 

V. *nwayó...: nwayó (А 1); Ph ‘11 | nwayó 
To 6 | nwayè, To 1, 39 | nwayé; To 94 | nwa, 0 
To 78. 

E". 'nou-illon'." Т. *nawian: памуд, Vi 25. 
П. *nouyon...: nuy [Vi 43 (var. nó- E.L.)] 

| nüyôn Vi 38 (noyau; l'amande du noyau: èl 
pèti ~) || *nüyon...: nüyô (Vi 1, E. Simonet: ~ 
dè la pirèt) | пӣ,д Vi 37 | nü yó Vi 46 (var. 
nü,- É.L.), 47 || *neüyan: néyà Vi 13. 

Ш. *neügnan...: nd, Vi 18 (l'ensemble) | 
-d«j Vi 22 | -ар Vi 21 | nônu à: Vi 16 || *gneü- 
gnon...: «nieugnon» (Vi 42) | üdhón Vi 27* | 
«Aueufió» Vi 36. 

F. 'noix': nés (H ^42, arch. ou néhya) | 
nwés (Ni 17). 

Е“. 'nois-eau'.? *neühia: пёлуа (H “42 ou 
nés) || *neüja: náéza (Ni 85); Na 6 (ou piret), 
19 (cf. n. 1), (20, 22-30, 49, 59, 135) || 
^nwéja: nwèza Ni (^5), [28], (29), [45], (80 de 
noisette, “97 id., 98). 

F^. 'nois-on'.? *nieüjon: ničžő Vi 35 
(noyau; l'amande: пуф?еёг, f.). 

! Certains types sont propres à certains fruits 
(cerises, prunes, péches, abricots): cerises: (A 1) 

L 116; Ma 4; B 12; (А 2) A 718; S 37; Ch 4; 
S 37; Th 29; Na 19; Ph 69; (A 3) H 67; L 19; 
Ve 6, 8; (B 3) D 72; (D) Mo 64; Ni 80, “97; 
W 35, 736; — cerises et prunes (A 1) Ve 37, 39, 
44; (A 2) To 27; Ch 16; Th 53; (B 1) Ni 25: 
(C 1) Ma 9; (D) Ma 46; (E) B 22; — prunes 
(A 1) Ma 1, 40; (A 2) To 24; Na 79; D 72; 
(C 3) L 19; Ve 8; (E) А 718; Ch 4; Th 29; 
Na 19; Ph 69, 86; Ne 26; — prunes, péches et 
abricots (A 2) Ni 90. Les usages locaux ou 
méme individuels sont donc trés variables: par 
ex., Ch 4, Th 29, Na 19, Ph 69 ‘pierrette’ de 
cerise mais 'noyau' de prune (ou de noix à 
Na 19); L 85 'pierrette' de cerise ou prune, 
synonyme 'noyau', lequel se dit aussi des 
péches; L 19 'pierrette' de cerise, *crakéte de 
prune; Ma 40 'pierre' de prune, 'noyau' des 
autres fruits... 

? FEW 8, 320b РЁТКА (ajouter les formes de 
A 3). — Ex. anciens: «prennés des pistaches 
hors de la pierre» (Lancelot de Casteau, 
Ouverture de cuisine, Liége, 1604, 63); «pren- 
nez des pierres de pesche, et les noyaus 
['amandes']» (ibid. 52); cf. RLiR 58,316, 332; 
*pîre Verviers 1779 (REM., Not). — Ajouter 
To 7 *piréte, *pu- de cerise (MaEs); Na 1 
*piréte de cerise, de prune (PtRs.); Ve 1 *píre- 
héte (synonyme *nawé) de cerise, de prune 
(Wis.)... Pour le h de cette dernière forme, cf. 
REM., А2, 122, n. 1. 

3 À insérer sous *PIKKARE, FEW 8, 450 sv. 
^ Dérivé en '-al'? Mais la parenté avec В 1 

et 2 n'est pas assurée. — Ajouter, d'aprés Hos- 
TIN, D 25 *pécau ‘noyau de certains fruits’ 
(dans lex.: de cerise). — Mais pour LÉON., un 
‘pècau est un fruit à noyau non mûr (55 et 
622), une cerise non mûre, et, au figuré, le 
terme désigne le cráne du nouveau-né (83). 

? Ajouter FEW 2, 1268-9 KRAKK-. Pour 2 et 
3, comparer not. 96 AVORTONS de fruits, n. 2. 

° Pour DE le sens n'est pas toujours clair; 
on met entre crochets les pts oü le type est 
donné à la fois pour ‘noyau’ et ‘amande’; entre 
parenthèses, ceux où il signifie ‘amande du 
noyau”, ou ‘intérieur de la noix, de la noisette’; 
on marque d’une astérisque ceux où c’est la 
seule réponse (donc où le sens est indécis). 

7 Pour la forme, cf. not. 81 PÉPIN; variantes: 
-é Ni 19 (-. À W 3, pépé, mais les enfants 
disent pépé. 
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8 À Ni 20, pèpé pour tout fruit à un seul 

noyau, sauf les cerises pour lesquelles on dit 

pèpè; mais à Ard., ой on note aussi pépé, pèpè 

serait l'intérieur de l'amande (amande vérita- 

ble). 
? Parfois donné pour 'intérieur de noisette, 

de noix' (et, aussi, aux pts en italique, pour 

“amande du noyau’): To 99; S 37; Th 53; Ph 

61; H 38; My 7; Ma 4, 12, 46. À A 60 et Vi 43 

"noyau de l'amande', с” 'est-à-dire de l'amande 

(fruit). —ÀW 8, ̂ 9. 10 nawé dèl pirét “amande 

du noyau’, nawé dèl rèsèn ‘partie centrale de la 

carotte”. Cf. FEW 7, 168a *NODELLUS. À To 7 
(d’après Maes), *nóyó désigne le noyau et 

l'amande du noyau; dans le Centre (DEPR.- 

NOP.), ‘noyau ‘noyau, amande (de prune, noi- 

sette)'; en namurois (PIRS.), *navia “amande; ce 

qui se trouve dans le noyau’ [= pfrète]; à Ph 45 

(BALLE), “novia ‘amande contenue dans un 

fruit, noisette, cerise, etc.': *câsser Г piréte pou 

awè P — = À W ‘42 ‘li nawé а longue 

(ongle), c'è-st-âzé disk'a nawê. Cf. LÉON. 83 

*navia ‘partie rosée de l'ongle'. — Pour "noyau? 

'trognon de pomme', cf. not. 86, U. 

10 À Ch 16, on distingue le nóya “amande 

contenue dans la *pieréte de prune, de cerise” 

et le *noyó «noyau», terme de fonderie, 'mor- 

tier formé par un mélange de fibres de bois (fip 

dè bó), d'argile (arzèy) et d' excréments de 

cheval (bré dè čfőy ; l'ouvrier: èl пдубіё. 

H Ajouter Vi “19 (BSW 37, 352) *neügnan 

‘noyau’, 34 *nueügnon ‘id. (ex. de pêche)’. 

Hésitations de classement dans le FEW, les 

formes lorraines figurant à la fois sous *NODI- 

CÜLUS (7, 170b) et sous NUCALIS (7, 224a). La 

forme du radical (comparer Е-Е”) fait pencher 

plutôt pour un dérivé de NOD-; pour l” évolution 

y > fi, comparer lorr. *sugnon « suyon... (FEW 

11, 7b sABÜCUS, et n. 15; ci-dessous, not. 170, 

IV 4 a, n. 19), *fougnan < *fouyan ‘taupe’ 

(ALW 8, 89). 
12 Dérivés de NUX à ajouter FEW 7, 256. 

V. not. 123 BROU; ADD. В (*пейја Na 30). 

80. AMANDE du noyau 

Q.G. 63 «le noyau, l'amande du noyau». 

Aux difficultés d'interprétation de la q. (v. 

not. 79 NOYAU) s'ajoute l'ambiguïté des répon- 

ses ‘amande’ (D), qui peuvent être çà et là des 

gallicismes. d'enquête, et méme, quand le 

terme est fourni seul, désigner le fruit de 

l'amandier. 

A. 'pépin': v. not. 79, D. 

B. 'noyau' et '-on*: v. not. 79, Е-Е”. 

C. "поїх', 'nois-eau', '-ette": v. not. 79, Е-Е“. 

D. *amande!...: amat, -d To 13, 24, 39; A 7, 

^10, 12, 28; Mo 1, 20, 23, 42, 58; S 6-13; 

Ch /64; Th 14, 62; Ni 6, 9, 20, 90; Na 6, 112; 

Ar 1; D 38 (A. Lebrun), 46, 72-81, 120, 123, 

^129; W 1, ‘42, 56; L '90, 101; Ve 31, 38, 47; 

Ma 1,24 (trés rare), 40-43, 53; B 6, 16 (d nds), 

28; Ne 14, 39-49, 60, 65, 76; Vi 13, 16, 22, 25, 

^36, 37, 46,47 | -à^t Ve 1] -ât Ve 6 | -åt No 1;2; 

To 6; Ph 42 || *aman.ne: атап To 94 || *aminde: 
amét, -d То 1, 28; Ar 1 (Ch. С.); W 59. 

E. "fève: féf Ni 61; L 106; В 19. 
F. 'amer' 2 *amér: amér L 61, 87; Ve 35; 

Ma 29. 

G. ‘chair’: ¿àr H 27. 

H. 'jambon":3 gübô Na 79 | gôbâ„ Ni 20 (de 
noix et analogues: dans une noix, il y a les 

quatre =) | Zóbó Ni 19 (dans le noyau de la 

prune, par ex.); W 3. : 

I. *bonbon, *bo-...:* bóbó Ni 6; Н 2 | bò- 

To 99 (terme enfantin) | bő- To ‘71 | bè- A 28 
| bèbèr Mo ‘29 | -o7 Мо 44 (?)? 

! Ou dans les réponses "noyau d' (de l) 

amande' (A 60; Vi 43). C'est le sens donné 

pour amat à Ni 20 (Ard.). — Le sens ‘graine de 

noyau' est attesté en liégeois (DL), en malmé- 

dien (Scius), à côté du sens ‘fruit de Paman- 

dier” (également chez Wis., PIRS.). — Autre 

sens: ‘amygdales’ (DL; Wis., 5С105...). = FEW 

24, 498 AMYGDALA. = Homonyme (‘fram- 

boise’): v. not. 113, A”. 

? DFL 16a; sens à ajouter FEW 3, 339a 

FABA (E) et 24, 393a AMARUS (F). 

5 Le sens ‘lobe (ou cuisse) de noix’, signalé 

à Ni 20, doit étre le sens premier; il est trés 
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largement attesté: v. DL *djambon d’ djéye 
‘cuisse ou quartier de noix’: PIRS., LÉON. 54, 
Corr. *djambon d’ gaye; DEPR.-NoP. *gambon 
--, etc. Not. 123, B I 1, n. 57. 

^ Cf. ALW 4, not. 167 FRIANDISES, M. 
> Réponses douteuses ou approximatives: 

Th 5 èl mitá du nóya; 'ce qui est dans le 
noyau’ Ma 39, '-- dans le pèpè W 3. 

81. PÉPIN 

Q.G. 64 «un pépin». 

En général, "рёріп' (A) comme en français, 
avec cà et là quelques altérations de la voyelle 
du radical, par assimilation à la voyelle finale 
(pinpin), par labialisation due à p (*pupin) ou, 
moins vraisemblablement, par influence d'au- 
ues termes (comme 'pipe'). Pour la finale 
"-in', comparer ALW 3, not. 129 MATIN; ALW 
4, not. 77 COUSSIN.! 

Dans l'arrondissement de B ainsi qu'en 
quelques autres pts, dérivés en “ion! (A^), que 
d’autres patois belgo-romans connaissent, 
mais avec des sens différents (v. FEW 8, 
208a). 

De méme que 'pépin' s'emploie pour 
‘noyau’ (v. not. 79), 'noyau' (B) se dit, mais 
plus rarement, pour 'pépin'. Pour 'pépin' 
'grain de raisin', v. not. 117, D. 

* ALF 1648; ALCB 638; ALLR 150; FEW 
8, 208 PEP-. 

A. *pépin, -un, -è...: pépé To 43, 48, 99 (ou 
pé-); A 1,7,12 (J. H., ou pepe), 28, 60; Mo 1, 
9, 20, 23, 64, 79; S 1-13, 31-37; Ch 4-28, 33 
(-&), 43, 63, "64, 72; Th 72, 5, 25-46, 62-72; 
Ni 1, 11, 33-39, 61, 72, 90, 93, 107, 112; Na 1, 
49, 79-101, 109-129, 135; Ph 6, ‘11, 15, 33, 37, 
45-69, 81, 84; Ar; D sauf 132; W 21, ‘32, 35, 
36, ‘45; H sauf 2; L 1, ‘3,7, 14, 29, 775, 85, 
'90, 101-116; Ve 35, 38, 40-44, 47 (R. Henry); 
Ma sauf 51; B 9, 11, “14, 22 (enq. Ch. G.), 24; 
Ne 4-20, "22, 723, 26-33, 39-47, 51-69, ‘70: 
Vi 6, 16, 35, 36, 37, "42, 43-47 | -ë Ne 49 | e 
Th 53, 54; W 59 | -ëy S 19, 728 | -2 To 24 | 
-æy To ‘71 | -& L 19; Ve 26 | -è" Ch 61; Ve 24 
| - Ni 19-20 (q. 88 p. de raisin; q. 64 -ё); 
Ne 24 | -2 W 732. (q. 88 p. de raisin) || -ë L 94; 
Ve 37, 39; My 2; Vi 2,6, 18,25 | -&y Vi 8,13, 
22,38 | -&, Vi 46 | -&^n Ve 1, 31,32; My 1 | -èy 
Mo 37 (pé-); W 756; L 2 (à Emael), 66; Ve 34; 
Vi 721, 27 | -ay L 2 (à Eben) || *pépingn, 
-égn...: pépéfi Ch 27 (arch., ou -ê) | -é, Mo 17 

| -eñ S 29 || -ёй W 1, ^B, 9, 10, 13, 30, ‘39, 
42; L 4, 35 (pepeñ), 45? 750, 61, 85 (ou -é), 
87 | -éñ Mo 729 (-e/if); W 66; H2; L 61 | -aá 
W 63 || ‘pèpén, -é", -é...: pèpé Ni 19, 720, 
102; Na 22-44, 59, 69, 107, 130; Ph 16, 42; 
W 3 | -é, Ni 85 | -é" Mo 44; Ch ‘54, 61; Ni 2, 
^5. 17, 26, 45, 80, 97, 98; Na 6, 19, 720 | -е"у 
Ni 6, 9, 28 | -é, -é L 43; Ve 6, 8; My 3 | 
*pépin...: pepé Mo 58 | pépé To 1,2, 13 (pé-), 
27, 28 (pé-), 39, 78 (-é-, ou pér-, arch.); A "20 
| pép& To 94 | -é? No 1, 2; To 7 | -°y No 3 | 
-& To 73 (enq. Ch. G.; pè- J.H.) | -&/&y To 6 || 
*perpin: pérpé To 78 (arch, ou pépé) || 
*pépin...: pépé To 58; A 2, 37, 44, 50, 752; 
S 10 | pè- Th 24; Ph 86; D 132 | pepeg А 12 
(enq. compl.; pépé J.H.) | -éy А 718 | pape, 
Th 14 | pépef? Mo 41 | pæ- A 55 | рёрей A 10 
| рёрий Mo 42 || *pinpin: pépé To 99 (plus fré- 
quent que pé-); Ph 79; В 33; Ne 738 | pé.pe. 
To 37 || “pipin, *pu-: рірё Th 82 | pu- Th 73. 

A. *pépion, *pi-, *pi-, *pü-...:^ pépyó 
W 739; B 4, 16 | pi- B 23, 27 (ou -i-) | pi- 
Ve 47; Ma 51; B 71, 6 (à Regné), 11 (ou pepe), 
12, 15, 717, 19, 21, 22, 23 (à Moinet), 27 (ou 
-i-), 28, 30, 32 (à Burnon); Ne ‘18 | -d Ne 750 
| püpyó B 2, 3, 5-7 | pápyá« Ne 76 (écorce 
entourant les pépins de pommes, de poires; 
cf. B)? 

B. "noyau": nawè L “32 [?] | -ë Ne 76 (cf. 
A^) | -é Ne 20 (d'oranges, de raisins) | nóyó 
To 7 (Ла poire est mûre, les n. sont noirs’; cf. A) 
| nóyé,w To 2 (ou A). 

B'. *naw'lire, -rire! (f): nawlir My 4, 6 (ou 
-rïr) 8 

' Mais remarquer, dans 'pépin', l'absence 
de formes en -i. 

2 À L 45, рёрёй signifie aussi ‘pépie’; en 
Hesbaye liégeoise, le type "рёріп' a été relevé 
avec le sens ‘aiguillon, dard (de guépe...)': “li 
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mohe m'a n'né l' — (cf. pour ce sens ALW 8, 

23a), mais il s'agit peut-étre de la rencontre 

d'étymons différents. — Comparer encore 

*pépin ‘coccinelle’, dérivés et composés 

(ALW 8, 291ab). 
3 Pour les fruits, mais pèpæñ pour les 

semences de pommes de terre. 
. * Cf. Dasn. 282 «ріріап», FEW, lc. — 

À Ne 750 pipyá. signifie aussi ‘trognon de 

pomme' (not. 86, 7). V. aussi not. 138, p 3 

(aiguilles de sapin). 

5 Cette forme, de sens un peu différent, parait 

avoir été contaminée par 'papillon' (Ne 76 

pápyá«: ALW 8, 310a). 
6 Même forme qu'à la not. 79 NOYAU (où le 

type manque à To 2). Le sens ‘pépin’ n'est pas 

confirmé par Maes (*nôyô 1. noyau; 2. 

amande du noyau). 

7 'nou-el-iére*; cf. BASTIN, Plantes 45; FEW 

7, 168b *NODÉLLUS. 
* Outre A, on répond à My 3 6 [?] sèmés ‘un 

[?] semence”. 

82. PELURE (carte 37) 

Q.G. 254 «je vais peler les pommes de terre (...); la pelure» et 

62 «la pelure (du fruit; de la pomme de terre». 

Le tableau reprend, en général sans en indi- 

quer l'origine, toutes les réponses aux deux 

questions, ainsi que certaines variantes: la plu- 

part des types paraissent désigner, en effet, la 

pelure aussi bien des pommes de terre que des 

fruits et méme, en plusieurs endroits, l'écorce 

d'arbre (v. not. 61, By. 
À côté de 'peau' (B) passim et mis à part 

"pelure"; qui occupe le Hainaut occidental, ce 

sont, sur le méme radical, des formations dimi- 

nutives qui se partagent le domaine: '-otte" 

(A D au nord-est, mais avec des extensions 

limitées dans le sud et à l'ouest (Ph ouest et 

Mo 37); '-ette* (A II) en gaumais, avec flots 

dans Ne nord-ouest et Ch sud-est; '-atte' (A Ш) 

en picard oriental, et pts isolés (D 15, 791; 

Ma 46) en bordure de liégeois '-ойе', c'est-à- 

dire par delà la grande aire namuroise centrale 

-ake, oà la consonne finale est altérée. — Pour 

le radical, cf. not. 83 PELER. — Pour les sens 

‘brou de noix’, v. not. 123, LA: ‘involucre de 

noisette’, v. not. 146, P. 

€ ALF 993: ALCB 693; ALLR 117; BRUN., 
Enq. 1166; FEW 8, 484 PILARE. 

A. 1. ‘pèlote: pelót Mo 37; Th 46 (ou -аг), 

53; Ph ‘11, 21, 45; D “16, ‘17, 30, 32, 34, 

46, 64; W 1, ^8, ‘9, 10, 13, 30, 35, "36, 39, 

42, "56, 63, 66; Н 1-21, 726, 27, ‘28, 38, 

^39, “42, 46-69, ^70; E (pelot 39); Ve? My; 

Ma y compris /48, 750; B 2, 3, 4-12, "14, 

15, 21 (à Roumont), 24 (ou -ar); Ne 76; Vi 16 

(ou -@Ə. 

П. *pèlète, *pé-, *po-...: pèlèt Ch 754, 72; 

B 33; Ne 11, 223, 24, 31, 32; Vi 2 (ou -ef), 6- 

13, 18, 21, 22-27,35 (ou р@- q. 254), 37 (id.), 

38 | -st Ch 61 | pélet Vi “36 | pæ- Vi 35 (ou pè-), 
37 Gd) | - Mo 64 | polet Vi “42, 46, 47. 

Ш. *pélate, *p(&)-...: pélat A 1 (ou pé-), 

60; Mo 1, ‘5, 9, 20 (ou -&-), 23, 29, 41 (ou 

-é-), 42 Gd), 44, 757, 58, 70, 79; S 1, 10-19, 

28, 29-37; Ch 4, 16, ‘19, 26-28, 43, 63, ‘64; 

Th 72, 5-43, 46 (ou -ót), 54-73, 82 (-àt); Ni 1, 

11, 33-39, 72, 90; Ph 6, 69 (ou -ak), 86 (mais 

-alët q. 254); D 15 (ou -ak), '91; Ma 46 (ou 

-0f); B ^1, 16, ^19, "20, 21-23, 24 (ou -òt), 27- 

30, 32; Ne 9, 14-16, 18, 22, 26, 27, 28, 33, 

“38, 39-49, “50, 57-63, 69, “70 | pê- A 1 (ou -ё-); 

Mo 17, 41 (ou -è-), 42 (id) | p&- A 44; 

Mo 20 (ou -è-) | plat Ne 65 (la —. 
= IV. *peloke:? pélók W 21, “60; Н 37. 
V. *pélake:* pèlak Ch 33, “54 (ou -ёг); Ni 2, 

^5. 6, 79, 17-28, 45, 61, 80, 85, 93, ‘97, 98, 

^102, 107, 112; Na; Ph 15-42, ‘47, 53-61, 69 

(ou -at), “70, 79-84; Ar; D 7, 15 (enq. J.R., ou 

-at), 25, “26, 27, 30 (rare, ou -òt), 36-40, 58, 

68-73, 774, 81, 84, “85, 94, 96, ‘100, 101-136; 

W 3, 732, 45, 59; Ne 4, ‘5, 20, "50, 51. 

= VI. *pèleüje:" рё Vi 16 (ou -ór). 
= УШ. 'pelure*: pèlér Н “42 | -ér S 6 (ou 

-ur) | -ür To 24 (ou -ur), 28 Gd), 43; A 37 

(A. Bottequin, ou рё-), 50 (ou p(é)-), 55 (14.); 

Ph 45 | -ur To 13 (ou -ür), 24 (ou -ür), 28 (id.), 

58; Mo 64 (ou plür); А 710 (ou рё-), 12 Gd); 

S 6 (ou -ér); Ch 43; Ph “11 (néol.) | p(é)lür 
To 1, 78, 99 | -ür To 27 | p(é)lær A 2 (ou -@r), 
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37 

^ No 3 ` З Жы, 2 

PELURE 

=> “pëlote 
=== *pèlète... 

== *pélate... 

Ï “pêloke 
Í “pèlake 

/ 'pelure' 

*pleuméte 

7 | pélür A 37 (ou pé-), 50 (id), "52 (ou -йғ), 
55 (ou рё-) | p(à)- To 2 (èl ~); A 720 | plür 
No 1 (él ~), 2, 3 (ou -ur); To 6, 7, 73, 94; A 44; 
Mo 64 (ou pélur); Ne 770 | p(é)lur A ^10 (ou 
pè-), 12 (id), 28 (mais palar q. 62) | p(&)- 
To 771 (dl pl.) | p(œ)- A *13 (Can), ^18 | plur 
No 3 (ou -ür); To 37, 39, 48. 

B. 'peau'? pé W “56; L ‘99: Ve 41 (non 
pelée; sinon, A D; Ma 19 | pë B 6 | pi, Vi 38 | 
pya Ch 16; Th 24, 46 (-à); Ni 1; Na 109 | pyó 
A 55; Mo 37; S 6; Th 72 (de prune, cerise, gro- 
seille; ou A Ш) | piyé То 24. 

C. 'épluchure':'? éplusür No 1. 
D. *pleumète:!! p/?met Vi 43. 

' À la q. 62, le terme figurant sous À n’est 
parfois noté que pour les pommes de terre (ainsi, 
à B 2, 5; Vi 6). Parfois, on répond 'pelure' pour 
les fruits et "pelotte, -atte...' pour les pommes de 
terre: Ch 43; Ph 45; H “42 ('pelure' ou *pelote 
de fruit); pour 'peau', v. n. 9. 

? Expression (injurieuse): Ve 40 *magneü d’ 
pélotes ‘mangeur d'épluchures'. — C'est le 

TOME 6 
CARTE 37 

sobriquet donné aux habitants de Verviers: v. 
Wis. 

+ Ajouter *peléte Vi ^5 (Mass., d'après qui, 
à Vi 6, ой ГЕН a noté -ête, on dirait *pèlo- 
tche), ^19 (Liéc., BSW 37, 357), ‘34 (Gloss. 
S'-Léger). 

* Peut-étre variante de *pélate, à en juger 
par la situation. 

5 À la q. 62, variante pè- à Mo 17, 41-44; 
id. pé- Mo 41-42 (à la not. 61 ÉCORCE). 

$ Autres ex. d'altération -t > -k: *manoke 
(HAUST, Étym. 173-4), *patake ‘patate, pomme 
de terre' (vol. ultérieur; PALW 1; F. PIROTTE, 
La pomme de terre en Wallonie au XVIIF. s., 
Musée de la Vie Wallonne, 1976, p. 28)... 
FEW 8, 485b PILARE (y ajouter -oke). 

7 Cf. FEW 8, 485b, et comparer not. 61 
ÉCORCE. 

* La plupart des variantes sont dans le 
tableau; en outre, à la not. 61 ÉCORCE, pè- А 55 
(ici pé-); pê- А “10 (ici pè-). — À To 6 et 7, -ure 
(avec voyelle brève) d'après BOURG. et MAES. 
-- La voyelle du radical est souvent instable et 
s'élide parfois même après consonne (v. No 1; 
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To 2, 71). Id., d'après les lexiques, à То 6 

(*dès pourtéres à Г plure), 7 Cène plure)... = 

Au figuré, "pelure' ‘femme de mauvaise vie 

tène p'lâre To 7 (id. Maps -ure et BOURG., То 

6 -ure). — Cf. n. 1. 

? Par opposition à un des types figurant 

sous А et appliqués à la pomme de terre, 

"peau' désigne la pelure d'un fruit à To 24; 

Ch 16; Th 24, 46, 72 (certains fruits); Ni 1; 

Na 109 (mais *pélake convient aussi); W '56; 

L ‘99; B 6; Vi 38; — mais à Ma 19, pé est syno- 
nyme de pèlèt [type général] et à Mo ‘37, руд 
se dit de la pomme de terre; — autre distinction 

à Ve 41 (v. tableau). 

10 FEW 8, 506b *PILUCARE; ‘écorcer’, not. 177. 

! Cf. 'plumer' ‘peler’, not. 83. — Ajouter 

'plumette" ‘pelure’ FEW 9, 89 PLUMA. 

83. PELER 

Q.G. 254 «je vais peler les pommes de terre; nous les pèlerons; la pelure». 

Sauf en picard, la voyelle du radical de 

rpeler' est généralement stable (-è- > -ò- dans 

le sud de Vi); comparer 'pelure', not. 82. Mais, 

en certains pts, le timbre change au futur: v. en 

ADD., sous y, PELERONS. Sous «, quelques 

réponses de sens plus particulier. 

Comparer not. 177 ÉCORCER. 

Ф ALF 991; ALCB 692. 

A. ‘peler".! *pèler, -i, -è, -&...: pèlé, -é To 24; 
A 37, 60; Mo 1, 9, 20-37, 44, 58, 79; S 1, 6, 

13-37; Ch; Th 2, 5-24, 29-62, 73, 82; Ni; Na 6, 

19, “20, 22-69, 84-112, 130, 135; Ph 6, 15, 37- 

45, 54, 69, 79 (pe-), 81, 86; Ar 2; D 30, 34, 64, 

110, 120-132; W; H (noté -è à 39, sans doute 

par erreur); L (pe- 39); Ve; My; Ma 2-29, 40, 

42, 53; B 2, 3, 6, 9-16, 22, 23, 27; Ne 11, 20, 

"22,723, 24, 31,32, 43, 44,49, 51, 57,69; Vi 2- 

13, 21, 22, 38 | pé- To 1,99 | рё B 4, 5, 7 | 
pèle Th 72 | pe- Ph 84 | pé- To 6 | pèlè To 58; 
Th 25; Na 79,116-129, 135; Ph 16, 33,53, 61; 

Ar 1; D 7-25, 36-58, 68-101, 113; Н 37; Ma 1, 

35-39, 43-51; B 21, 24, ^25, “26. 28-33; Ne 4, 

‘5, 9, 14-16, 26, 33, 39, 44, 47, 60, 63, 76; 

Vi 16 | sêpi Vi 27,35 | -2, Vi 18,25 | -ay H 8 
(ou -2) | -ê A 1 (ou pé-) | -& A 50 | «-œ» A 55 
|| *poler: polé Vi 46, 47 || *p(&)ler. -eu...: 
pèlé, -é A 37; Mo 64; S 10; Vi 43 | pé- Mo 41, 
42 | plé, -€ No 1 (É, 2; To 13, 27-37, 43, 48, 
78 | -ë To 7 | -& A 7 (ou -&) | -e A “10 | péley 
Vi ‘36 | plé, To 2 (ou -ёу) | pélé? Mo 17 | -è 
A 1 (ou pè-) | -& A 28 | -É A44, 52 | pl® A 12, 
28 | -È A 2, 7 (ou -&) | -é To 771 | «-œ» А “20 
| «-е» A “18. 

A’. 'pelurer' 2 *p'lurer...: pluré To 37, 39 | 
plüre To 94 | pluré No 3 | -œ To 73. 

B. ‘plumer? plaumé Ne 65 | plè- D 136; Vi 37, 
43. 

C. 'éplucher':* splusi Th 14 (plus rare que А), 

64 | éplusi No 1 | plusé No 2 (mais au futur: ë /2 
éplusrá). 

! FEW 8, 483 PILARE. 
? FEW 8, 484b. — À To 7, d'après MAES 

*peum'tére al p'lure ‘pomme de terre en robe 

des champs”, mais *p'lurer n'est donné qu'avec 

le sens *enlever les mauvaises herbes au moyen 

de la bêche’. 
3 FEW 9, 88b-89a PLÜMA. < 

4 FEW 8, 506 *PILOCARE. — V. aussi BAL 
(Th 24), 264 *sploussi ‘éplucher, écosser, 

écaler?... 

ADD. 
a: Peler (racler) légèrement (notamment des 

pommes de terre nouvelles). 

1. *haver: havé H 53; ó lè haf "оп les h? 
L 43. — Cf. DL || 2. *8сгёрег: skrèpé Ni 36; ó 
lé skrép Ni 90. — Cf. FEW 17, 133b *SKREPAN 

|| 3. ^rèzè: rèzè Ne 9. — Pour ces trois types, 

cf. ALW 5, not. 134 RASER; comparer aussi 

ALW 15, not. 59 s'ÉCORCHER, E, F et, ce vol., 

not. 177 ÉCORCER, H, I. || 4. *cadjoléy: 
kagoley Vi 22 (mégi dé kagolay ‘manger des 
[p. de t.] pelées à demi"). = Comparer ІЛЕС. 

(BSW 37, 307) *cadjoláyes ‘pommes de terre 

bouillies avec la pelure'; par référence à la 

couleur bariolée (cf. DL *cadjoler). Ou ren- 

contre avec ce verbe de *cadjoler (MASS.), -èy 

(Gloss. S'-Léger) ‘caresser’, au sens ‘toucher 

légèrement’. 



TOME 6. — NOTICES 83-85 213 

В. SYNT. 
On traduit régulièrement "peler les pommes 

de terre', quelquefois '-- des --'. Notons: a) 
sans article, *péler pétotes Mo 23; sur le tour 
substantif picard qui dérive de cette construc- 
tion, cf. Mélanges Bal, pp. 103-114; — b) à 
l'est, parfois à cóté de 'peler les pommes de 
terre', "peler aux --' W “8, 10, 13, 30; H 21, 
^26, 27, "28; L 4 (pour une quantité indétermi- 
née), 19, 113, 116; Ve 26, 37,39, 42, 47; Ma 4- 
12. Cf. REM., Synt. 2, 299-305. 

y. Nous les PELERONS. 
En général, *pél'rans, -ons, *pél'-, "pol, 

avec méme radical qu'à l'infinitif. Pour la ter- 
minaison, v. ALW 2, not. 107, B; pour le pro- 
nom sujet, ibid., not. 21. 

Divergences par rapport à l'infinitif: 1) 
VOYELLE DU RADICAL: а) à un infinitif *p(é)ler... 
correspond un futur pèl- à To 13, 27, 28, 37, 43, 
48, 71; A 752; Mo 17, 42, 64; S 10; «pél-» А 

710; pal- A 12 (enq. compl); pêl- A 2, 7, “18 
(«pel-»); «pæl-» A 13, "20; — b) à l'inverse, 
infinitif pèl-, futur pêl- A 50, “52, pæl- Vi 35; — 
C) la voyelle de l'infinitif pèl- se ferme au futur: 
pél- W 21; -é- L 94; Ve 1,6, 26-34; — de méme 
пе" pél Ve 1, 31-34; — d) variantes mineures: 
infinitif pèl-, futur pel- Ni 20; infinitif pel-, 
futur -é- Ph 84; — 2) la CONSONNE FINALE du 
radical s'assimile parfois à la consonne de la 
désinence du futur ('-rons'"): pel/r- Ni 85; Na 
129; Ph 81; D 68; My 2; pér- Th 43; Na 101, 
130; D 15, 40, 58; Ma 29. 

Le futur de 'peler' n'a pas été noté en quel- 
ques pts, notamment à l'ouest (oü on répond 
"on va les peler') et là où on emploie un autre 
type. Lacunes du futur de 'peler' (à la 1° pp. ou 
à la 3* ps.) à No; To 2, 7, 39, 78, 94; A 37; 
D 136; L 14; Ve 24 (on répond "nous pelons’); 
В 23 (id.); Ne 65; Vi 27, 43. Par contre, futur 
pèl- à To 73 (infinitif: A") et Th 64 (infinitif C). 

84. QUEUE 

V. ALW 1, not. 81. 

85. «MOUCHE» de fruit (carte 38) 

Q.G. 68 «la "mouche" ou l'œil (d'un fruit)». 

Pour désigner la cavité située à la partie de 
certains fruits (surtout pommes et poires) 
opposée à la queue, que les dictionnaires fran- 
çais appellent œil ou nombril, le type mouche 
est si ordinaire en Belgique qu'on le croit 
appartenir au francais commun, à tel point que 
la plupart des listes de belgicismes l'ignorent. 

S'il se peut que certaines réponses "mouche" 
(A) aient été suscitées par la formulation de la 
question, il est possible aussi, en revanche, que 
certaines lacunes s'expliquent par une hésita- 
tion à répondre par un terme qu'on croit fran- 
cais. 

On sépare А-А”, considérés comme issus de 
MUSCA, et BR. comme dérivés du verbe 
'moucher', bien qu'il ne soit exclu que toutes 
ces formes procèdent du verbe. 

Les types "œil' (D), 'fleur' et diminutifs (C- 
C^) sont fournis un peu partout, sans dessiner 

d'aire, parfois comme synonymes, peut-étre 
récents, de "mouche", ou comme traduction de 
la question. Les réponses plus sporadiques, 

` classées en fin de tableau, recourent à des 
types généraux («bout, pointe», K, L), à des 
noms de parties du corps (et, selon le point de 
vue, au cul aussi bien qu'à la tête). Noter l'ori- 
ginal *corince (H) dans la région salmienne. 

* Jean LECHANTEUR, «La mouche d'un fruit: 
un belgicisme méconnu», Hommage à Jacques 
Alliéres, pp. 437-445. 

A. "mouche"! To 2, 13, 24, 28, 37, 48, 94; 
А 44; Mo 1 (M"* Dem), 29, 58, 64, 75; S 1, 
6, 29, 31, 37; Ch 4, 16, 27, 28, 43, /54, 63; Th; 
Ni 1-28, 36, 39, 61, 80, 85, 93, “97, 98, ‘102, 
107, 112; Na 6, 19, “20, 22-69, 84-127, 130, 
135; Ph; Ar 1; D 7, 15, 30-36, 40, 58, 68-84, 
^91, 94-110, 120-132; W 3, 21, ‘39, “45, 59, 
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MOUCHE DE FRUIT 

O ‘mouche’ 

€ 'mouchette' 

$ “mouchió 

à ‘moha... 

à “moutehti)ran 

| ‘fleur’ 
"flórete 

"œil 

63: H 1-27, ‘39, 49-69; L 1, 73, 14, 19, 721, 29, 
"32, 39, 43, 61; “75, 94, 106, 113, 116; Ve; 

My 1,4, 6; Ma sauf 46; B 4, 5, 7 (Rogery). 9, 

^14-16, ‘19, 22-24, 30, 33; Ne 4, 75, 11-31, 

44-49, 60, 63, 69; Vi 2, 21, 25, 736, 37. 

A”. *mo(u)chete:? mòsèt B 11 | mu- D 136; 

Ne 23, 51 (rare), 65; Vi 6. 

A”. *mouchió... (m): maiyó Vi 46 | -Sió 

Vi 43. | 
В. “moha; -hia (m.):* móha L 1, 

-hya L 66. 

B. *moutch(i)rán (т.):5 m«acirá. Ne 76 | 

-&rá Ar 2. 

C: 'fleur'^ To 43, 71; A-2, 718, 720, 55; 

Mo 70; W ‘32 (2); H ‘42, 49; L 101; My 1 

(M. Lerho); B 28. 
C”. *floréte: flórét L 1 (Déom). 

D. "cil" To 2,7, 37, 757,58: A 7, 12, 713; 

Mo 1 (Ch. Dausias), 42; Th 53; Ni 33 (rare); 

^15, 87 | 

Ar; D 38, 46; W 13, 42, 56, 63, 66; Н 28, 

37,38; L 1, 73,7, 45, 90, '99, 101, 114; My 1, 

6; Ma 2, 20; B 5, 23, 27; Ne 60; Vi 38 (?). 

E. mea: né To 27 | né Ch 26. 
Е. "ёе": tyét Мо 37. 

С. "cul" Mo 75; Ni 90 (?). 

ТОМЕ 6 
E CARTE 38 

Н. *corince:š kórés В 2, 3, 6, 7 (Воу.). 

I.*rogne:? гой A 28. 
J. *étoile*: étwal A 44. 

K. *bétchéte:'? bècèt Vi 13. 

L. *copéte:'? kòpèt Na 79. 
M. *faflote:!! faflòt Ch 33 (?). 

! Pour la forme, v. ALW 1, not. 64. Ajouter 

mèh L ‘21; mòs B ‘19; muš Mo “29, 75; Ph “11; 

D ‘91.— Variations mineures (formes d'ALW 1 

entre parenthèses): muš (-4-) Ch 4; Ni 36; 

Ph 16; D 132; -œ- (-a-) Ni 10; moh (ai 

Ve 44; My 4; -h, (sh ou -3) W 21; -y Cf) 

Ve 41; -$ (-3/y) W 63. C'est sans doute le fait 

que le type est senti comme français qui expli- 

que qu'on a m« au lieu de mòs à Ni 93; 

Na 84, 116, 127, au lieu de mus à Ph 42, au 

lieu de maik à Mo 64; — à Ma 24, mus est plus 

fréquent que móh. Autre variante: B 24 móc au 

lieu de mos. — Le liégeois *mohe peut procéder 

de MUSCA ой de MUCCARE, mais le namurois, 

l'ouest-wallon *mo(u)che excluent MUCCARE 

pour les points ой le verbe a une affriquée 

(cf. ALW 5, not. 62). Toutes les localisations 
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sont à ajouter à FEW 6/3, 249a MÜSCA, qui ne 
signale dans ce sens que liégeois *mohe et 
Guernesey mouche. — Autres sens (v. vol. ulté- 
rieur): “involucre de la noisette’ (not. 146, O 1); 
"mouche de l’œil' ‘pupille’. 

? Sens à ajouter à FEW 6/3, 251a MÜSCA. 
* Ajouter Vi “34 (Gloss. S'-Léger) *mou- 

chiau *mouche d'un fruit; collet de betterave, 
navet, carotte, avec les feuilles; parties du sac 
qui est au-dessus de la ligature'; ce dernier 
sens seul attesté à Vi 5 (Mass.) id. ‘partie d'un 
sac rempli faisant mouche au-dessus'. À Vi 46 
*mouchió a été fourni aussi pour ‘involucre de 
noisette”: v. not. 146, О 2. — Type "mouch- 
Шага" (ou '-а[')?, à ajouter à FEW 6/3, 250b 
MÜSCA. 

^ Dérivé en -a (latin -aculu) de “mohi *mou- 
cher (la chandelle)’, au sens propre “mou- 
chure' (cf. DL). La forme de L 66 [Jupille] 
(reprise à DFL) est erronément rapprochée par 
FEW 6/3, 251b MÜSCA de L 113 [Sprimont] 
*mohé ‘taon’, considéré comme un diminutif 
de "mouche", MUSCA; la déplacer à MUCCARE, 
6/3, 176a. Le substantif de Ve 39 *mohia 
‘branchette avec laquelle on émouche les 
boeufs', rapproché de son homonyme de L 66, 
dérive, bien, lui, de ‘moucher' ‘chasser les 

mouches' (6/3, 251b), mais il procéde du 
verbe, non du substantif. 

? Cf. DASN. *mouchiran 'lumignon, mou- 
cheron; mouchure; œil, germe de la pomme de 
terre”. Ajouter le sens ‘œil (de fruit) à FEW 
6/3, 176a MÜCCARE. 

° Pour la forme, v. ce volume, not. 75. 
7 Pour la forme, v. vol. ultérieur. On répond 

par un pluriel (les, des yeux) à To 58, A 7, 
peut-étre parce qu'on a pensé aux yeux (cavi- 
tés correspondant à des bourgeons) de la 
pomme de terre. C'est ce sens qui a clairement 
été donné à Mo 23 (ï d petot), Ve 37 et 39 (ü d 
krópir) et Ma 12 (diy dèl krópir). 

* Dénomination plaisante à partir du nom de 
la diarrhée (cf. ALW 15, 174b); comparer G. — 
Ajouter ce sens à FEW 2, 1572 CÜRRÈRE. 

э Déverbal de 'rogner' (FEW 10, 517-8 
"RÓTÜNDIARE), ou, plutôt, application particu- 
lière de trogne ‘croûte de plaie, gale, saleté...’ 
(FEW 10, 469 *RONEA); v. ALW 15, not. 46. 

'? Cf. not. 60 cIME (de l'arbre), K. 
! Réponse approximative; cf. DL *faflote 

‘согриѕсше, chose sans valeur’. CoPP. id. 
signale en rouchi le sens 'cartilage qui forme 
des cloisons renfermant les pépins d'une 
pomme'. — FEW 3, 367a FAF-. 

86. TROGNON de pomme (carte 39) 

Q.G. 65 «un trognon (de pomme)». 

Types nombreux et imagés que l'on classe en 
fonction de leur spécificité, de leur extension et 
des attractions motivationnelle et étymologique 
qu'il est possible d'établir entre eux. Remar- 
quer la bordure orientale des dérivés de MoR- 
SUS (A) et les cohérences centrale et gaumaise 
(base THYRSUS: B-B^) face au morcellement de 
l'ouest, du sud-ouest et du sud-est ardennais. 
Le peu de précision sur l'usage de certains 
lexémes et quelques approximations sémanti- 
ques empéchent parfois de déterminer la vérita- 
ble valeur des mentions fournies comme syno- 
nymes. — La q. 66 «un trognon (de chou)» a été 
consultée à titre comparatif et complémentaire. 
V. TROGNON de chou, vol. ultérieur. 

+ ALFsuppl. 226; ALPic. 274; ALCB 655; 
ALLR 159; BRUN., Enq. 1609 (trognon de 
chou); BABIN, Arg. 811, 580 (noyau d'un fruit). 

А.Т. a. *mwércé...:! mwèrsè L 717, “32, 43; 
Ve 1, 6, 15, 26 | -ë L 19 | -è Ve 8, 24 || b. 
*mwèrçon:? mwérsó Ve 35 (enq. Renson) | -д"у 
Ve 31. 

II. *nwérhon, -hyon, -chon, *mwar-...? 
mwèrhô Ve 38 (ou méryó?), 40 (Challes, 
Lodomez), 41, 42, 44; Ma ‘13 | -6, Ve 37 (-6, 
q. 66), 39 | -òy Ve 34 | -ó Ve 32 (ou -д"у) | -уб 
Ve ^45 (Villettes); My 3, 4; Ma 20; B 2-4, 6, 
7 | -xó" My 6 | -š6 Ve 47 (R. Henry); Ма 29; 
B 5, 8, 9 | mwër- B 14 || mwarhó Ve 40 
(ville) | -5n My 2 | -ò My 1 | -š6 Ma ‘34 (ou 
mar-). 

A. *mérhyon, -ch(i)on...:* méryó Ve 47 | 
-5yó B 11 (-šó à Steinbach, J.H.) | mérsó B “10. 

A^. І. *méch(i)on, "mä. 7 mésyó B 12 | 
-$ô B 15 || méÿyo B ‘17 || másyó B 1,22 | ma- 
Ma 51 | -$ó Ma 42. 

H. *matchiron: maciró B 28.5 
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B. 1. a. *toürson, *tour-, *tôr-...:! türsô 

Ni 20, 93; Na 101, “118, ‘120; D 15 (ou -šó). 

^16, /17, 30 (ou -36), "32, 34, 46; W 3, 35, 36, 

^39 (-6.); H 20, 21, 27, 728, 37, “45, 46, 49, 

53, 67, 69, ‘70, ‘77; L 3, 7, “8, ‘99, 106 (ou 

-#6), 116; Ma 2-4, 9 (ou -0), 12, 19, 24, 39, 

42, 43 (ou -$ô) | -o" L 4 | -â„ Ni 20 (Ardevoor) 
| -ò L 61 | rur- H 726 | tór- W “56 (syn. b) || b. 
*doáürson, *dour-...:? dürso W 79, 10, 30, ‘42, 

“45, 56 (syn. a; ou dru-), 63 (ou -!) | -á L 2 | 
darsó W 60. ` 

П. a. *toürchon, ‘tour-, *tôr-...:? tdrsó 

Ch 33, 61 (quelquefois), 72; Th 24; Ni 98, 

^102; Na 1, 6 (ou tur-), 30, 44, 59-84, 92, '96, 

99, 107 (ou tür$a, L. Verhulst), 109-127, 130, 

135; Ph 6-33, 53; D 7, 9, 25-27, 36-40, 58- 

84, ^85, /87, '91, 96, ‘100, 101, 110 (syn. IH 

b), 113; W 78, 21, /52, 59 (ou tür-), 66; H 1,2, 

8 (ou -d), 38 (Gives), “39, 42, 50, 68; L. 29, 

45, 50,66, 85, 87, 113, 114; Ma 1, 35, 36, 40, 

46, ‘48, ‘49; Ne ^5, 77, “8, 14 (Lorcy) | -ôn L 

94 | rdtr- Ni 19,85; Na 22 | tur- Mo 79; Th 46; 
Ni /5,6, “9, 17, 28; Na 19, 20, 49, 129; Ph 37; 

L 1 (CI. Déom), 14, 39, 101 | -4 W 13 | tór- 
W 1: L 35, 75; Ne 4 | tòr- Ni 2; L ‘90 || *tour- 

tchon, *tor-:'? raurcó Ph 81 | tòr- Ne 22 || b. 
*troüchon, *trou-:! #56 Mo ‘57, 58; Th 14; 

Ph 42 | tru- Мо /70; Th 29, 43 (syn. W). 
Ш. a. *toüchon, *tou-, *tü-...:'? 14190 Mo 9, 

23; S 28, 31, 36, 37; Ch 63, “64; Th 72, 25 | 

tü- S 1 | tu- S 726; Th 5 | tüsó A 37; Ph ‘43 | 
tu- Mo 17 (ou tae) || b. *toüch'lon, "non!" 
tisló D ^103, 110 (syn. П a); Ne 9, 15, 16 | -nó 
Th 53. 

IV. a. *tórsiyon, *tor-...:^ tórsi,ó Ne 65 | 
tórsiyó Th 82; Ar 2 | -Sèyo Mo 64 | «torjèion» 
Mo ^75 || b. *storsion: stórsyó Th 72 (arch). 

V. a. *toücha, *tou-, *tu-:!* taya S 19, 29; 

Ch 4, 6,16, 19,26, 27, 54; Ni 1,735, 36-39, 

90, 107, 112 | ru- Ni 61 | tu: Ch 28 || b. “tru: 
cha: trusa Ch 43.7 
VE! a. *toursió...: tursyo To ‘71: A 20, 

50, /52,55 | -iyò A28 | -é To ‘57 | -&, A “13 | 
-dy, A ‘18 || b. *trousió: trusyó A 7 | -6 A 2. 

В'.1. *touret, *tü-...:? rurè Ni 33 | «touret» 

To 36; А /57 | -e S 10 (ou -ё); Ni 72 | -á A 44 
| -æ А 12 (ou -&,,), /52 (quelquefois) | türe A 
60 | türè Mo 20. 

П. *turót, -ot...: ттд A 1 | -ó To 58 | -ò 

Mo 1 (ti-?, G. Talaupe) | -u S 6. 

IH. *touron:?! tarô Th 54, 62, 64, 72, 73. 

С? a. *twartchon: twarcó W 32; Ma ‘47 || 

b. *stwartchon: stwarcó Ma 42. 

C. *torkéyon: tòrkèyô Mo ‘77. À 
C”. *tortéyon:? tortéyó Mo 42 | -oy Мо 44 

| -eyó Mo 41 | -éyó Mo 770 («tortéion»). 
D. I. *touyó, *to-, *tu-...:? «rouyau» То 43 | 

оуб To 28 | tò- To 48 | гйуё° To 1 | tu.ë, To 39. 
П. *toyon...:? tòyôy Mo 37 | -oy Mo 44 | 

-д" Mo 729. 
E. *tujon, *teu-...:27 tuZó Ni 725 | té- Ni 26 

| tæ- Ni 45, 80, 97 | tï- Na 23. 

F. a. *crakion, -iyon:? &rakyó Ne 11, "12, 

23, 31, 32, 738, ‘70 | чуб D 132; Ne 20 (ou 

skra-), 69 || a“. *serakion, -iyon:? skrakyô D 
120, 7129 | -iyó D 123, 136 | strakiyó Ne 51. 

F'.*crankion: krákyó Ne 24.? 

F”. *crikion: krikyó Ne 33 (G. Goffinet) 7 

G. *rakion, ^rá-, ^ró-, -iyon...:3* rakyo 

Ne 33 (H. Bigonville), ^34 (id.), 39, 44 (ou ғӣ-) 

| -à Ne 60; Vi 6 | rakya Ne 33 (G. Goffinet), 
^64; Vi 35, 38 (ou -;уб»; Edw. Simonet), “42, 

46 («mieux que W>), 47 | -ó. B 33 | -á Ne 63 

(-0^, Nivelet) | A Ne 76 | rókyag Vi 21 | 
rókyón Vi 27 || rakyan Vi 8 | rakiyó Vi 43 (-i,ô, 
É. Legros) | -y Vi 37 | rékiyo Vi 2 | чуй Vi 13, 
22:1 -iyá, Vi 25 | rókuwo Vi 16. 

H. *tchakiron, -an:? cakiró Ne 39, 49 | -à 
Ne 47. 

Н“. а *tchárke, ‘tchêr-:" carke B “26 | cr- 
B ^20 || b. *tchéerkin:? cerké Ne "17, 28. 

І. a. tragosse:* ragós Ма 750; В ‘17, 19, 
22 (-0z, Ch. Gaspar), 23, 27; Ne 4, 5, 14, 16 

(ou rä-), ‘18, 26 (-0z), 33? (G. Goffinet) || b. 

*rágot: rago Ne 5727 
J. a. *toüfion:?? губ Ph 721,45 («mieux que 

stdi-»); Ar 1 || b. *stoüfion, *stou-, "Gett." 

stdifyó Ph 45 | stai- Ph 61 | èstü- Ph 54. 
K. *troüfion: traifyô Ph “119 
LA а. *scófion: skófyó Ph 69 || b. *scafiyon: 

skafiyó Ph 86. 
M. *stroutchon: straiëó Ma 40.42 
M' ."strütchon: strata Ma 53.8 
N. *beüja: béža Ni 11.4 
O. *bugó: bugó To 37. 
Р. *broston: bróstó B 22 (Ch. Gaspar) ̂ 
О. *brougnon: bramê Ne 43. 
R. *foüj'ló^: faiZló" Ne 165 

S. *erochon: krósó Ch oi" 
T. *pipion, -ian:% pipyó. B “32 | -ya" Ne ^50. 
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U. 'noyau'?! To 2 (nôyé,w), 24 (пдуб), 94; 
А 710 (naya). 

V. toucha: «ia Ni 107 22 
W. 'trognon'? a. *troügnon, *tro(u)-...: 

tranô Th 43 (syn. B II b) | tru- Vi 736, 46 | 
6.7 Vi 38 | -à, Vi 18 | trófió No 1, 3; To 13, 
27; S 13; Ni 6, 9; Ph 770, 79; L 101 (rare): 
B ^1 | - Ph 84 | -ő Ve 6 | -éô To 73 | trón,ó 
To 78 | trófié; То 73 (Ch. Gaspar) || b. *stro- 
gnon: stròfiô A 2 ("ип petit —?). 

W’. *tognó: tòñó To 99.54 
X. 'restant': réstá. Vi 16; — "bout: bu To 7. 

1 Dérivé en -ELLU (FEW 6/3, 144b MORSUS), 
dans une aire réduite du nord-est (verv. 'tro- 
gnon de fruit, surtout de pomme’, DL, DFL; 
BELLEFLAMME: ajouter L ‘31, ^56, 71; Ve 77, 
^19; Wis., etc.) où ‘morceau’ ‘morceau’ se dit 
"bouche" (1, 582b BÜCCA); cf. MORCEAU (de 
sucre...), vol. ultérieur et ALW 4, not. 103, c. 49 
tomber EN MORCEAUX, À, B. 

? "morç-on' (-ONE) par substitution de suf- 
fixe. Porter à FEW 6/3, 144b MÓRsUS. 

? Dérivé MORSUS + -ILIONEM (*morsillon?). 
Cf. FEW, l.c. (Malm. Stav. mwarhon, m., ‘tro- 
gnon de pomme' double Stav. Malm. mwarhó, 
m., ‘trognon de fruit’; ajouter *mwèr- Ve 40, 
BSW 44, 516 [*mwar- seul]) et REMACLE, Л? 
72 (résolution en -h- de -sy- intervocalique par 
attraction. analogique, comparer *boursillon 
C bórzéyon) > bóssion > *bóhyon), 183 et 339 
(passage -Ay- > -*- dans B nord: *mwèrsyon > 
"mwérhyon > *mwérchon; comparer, pour B 6, 
‘one poume qu'on li aveüt tiré Г mérchon, 
BOULANGER, 78). 

^ Réduction de A II (perte de la semi- 
consonne et allongement de la voy. initiale) et 
possibilité d'une contamination motivation- 
nelle et formelle avec MASTICARE (aliég. mais- 
sier, FEW 6/1, 454b), évoquée, par ailleurs, en 
marge: mérsi (‘mâchonner’) et i mërsèy ‘il 
máche' B 11. V. DFL, s. v. et n. 5,6. 

š L'alternance de la voyelle initiale *mé- / 
*má-, *ma- peut postuler un contact ancien avec 
"mácher' (afr. mfr. maschier [12*-15* s], 
mach(i)er [13° sl FEW, Lc.) sous la forme d'un 
dérivé 'mách-(ilon' (comparer FEW 6/1, 
456ab: Reims máchon ‘bouchée de pain, de 
viande, etc., qui a été máchée (...)'. Remiremont 

masó ‘trognon d'un fruit et mfr. maschillon 
‘nourriture donnée au porc” etc.) ou résulter, à 
partir de la base MORS-, d'une altération du pré- 
cédent par effacement du -r- et d'une tendance à 
l'alphacisme fréquente en fr. et en dialecte 
(REMACLE, Différ. 52-3). 

* Le FEW range, sous MASTICARE (6/1, 
456a), d'autres dérivés vosgiens et mosellans 
en '-eron': Gruey masiró, Remiremont masüró, 
S'-MauriceM matsiró (d'après BlochLex 134, et 
pour lesquels il envisage une influence de 
máchurer *noircir...", l.c. 432b MASK-), équiva- 
lents formels de notre mention wallonne (v. en 
outre "mácher' "mätch B '34, ‘35 [ATTEN], 
*mautchiír Vi ^5 [Mass.]... à porter 455a). La 
projection de la forme ardennaise à l'extérieur 
des aires jointives de A, A^ et A” I n'implique 
peut-étre pas l'exclusion totale d'un type mor- 
phologique '*mors-eron' » *méchiron » ma- 
avec alphacisation de l'initiale, abréviation due à 
l'adjonction du suffixe et passage -$- > -č- sous 
l'influence des formes de 'mácher'. Comparer 
l'analyse de *mwérguné..., *mwéh'né, -ch'né et 
"match(u)ré *rhume de cerveau' rattachés par 
HAUST, Étym. 181-2; ZRP 57, 375-6 et REMACLE, 
h° 106, n. 1, à MÜCCARE (proposition enregistrée 
sous réserve FEW 6/3, 178-9; v. formes et com- 
mentaire, ALW 15, not. 120 RHUME, 277-8). 

7 Dérivés en '-on' de THYRSUS » *TURSUS 
'tige, tronc des plantes, trognon'. Cf. FEW 
13/1, 320a (Glons toûrson); DL, DFL et com- 
pléter par quelques attestations plus anciennes: 
«tourson, -çon» Abaisti; CAMBRESIER; Lamb. 
REMACLE | et 2; GRANDG. II, 438-9; LoBET... 
— Pour le simple *toûr, *tür..., v. TROGNON de 
chou, vol. ultérieur, et remarquer les dérivés 
verbaux *toursí, *toársi ‘ronger un trognon’, 
GRANDG., l.c., FORIR (DROIXHE 49). Sens 
figuré: ô mósi t. L 7, littéralement “un sale tr., 
un souillon', cf. DFL, 439a. 

* Sonorisation de la consonne initiale. FEW, 
l.c. (Odeur doûrson); DL; DFL. Contrairement 
à la supposition de A. Doutrepont, BTD 1, 99, 
*drousson d' pome W '56 est distinct du verbe 
*drous'ner ‘trottiner sans cesse dans son 
ménage en travaillant" (BSW 60, 245), ‘traîner 
à l'ouvrage’ (DL, *droussiner, comparer 
*broussiner; GESCHIERE 111...). 

? Diminutif '-illon', cf. FEW, l.c. (corriger 
Huy tourchon en toûr-, DL). G. TILANDER, 
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Studia neophil. 16, 1944, 193, allègue une 
contamination de THYRSUS par TORSUS (part. 
passé de TORQUÈRE, FEW 13/2, 103, la 
sémantique n'y faisant pas obstacle «car un tr. 
est très souvent un morceau obtenu en tordant 
ou tortillant»), réfutée BTD 19, 191 et 27, 
171. — V. *toürchon Ch 33, 61, ‘64; Na ‘88 
(CARL.?; BAL [ou *tôr-]; LÉON., etc), *tour- 
Ni 767 (Gaz., Cult. 245); Ve “19 (et -ån L ‘31: 
-ô L 70, BELLEFLAMME). 

10 Hypercorrectisme de a ou contamination 
de 'torchon', v. n. 22. Absent de SOUSSIGNE 
[Ph ^80]. 

! Métathèse de II a (facilitée, selon G. TILAN- 
DER, l.c. 192, par le mot tronc, de sens rappro- 
ché); cf. LEJUSTE [Th ^9], *trouchon, et n. 7, 9. 

? V. *toüchon Ch ^41, Na ‘86 (CARL); 
*tou- Th “9 (LEFEBVRE). 

5 Porter ce dérivé ('-elon', '-enon') FEW, 
l.c. 

^ Ajouter encore à l'ensemble des formes 
picardes et ardennaises rangées sous THYRSUS, 
torseillon ‘tr. de pomme, de poire’ DAUBY, 
Livre du rouchi (syn. *torchon) et comparer 
"torféyon Mo 64 (LEPOINT, synonyme В“ Il), 
altération? — V. C” et n. 23. 

5 Contamination THYRSUS + EX-TÓRQUÉRE 
ou altération de l'initiale (s- non étymologi- 
que). Comparer *stwartchon, C b, n. 22, 
*scraki( y)on, F a. n. 29 et d'autres familles de 
t: *stchérdon ‘chardon’ (vol. ultérieur), *stchèr- 
din ‘chardonneret’ (ALW 8, not. 61, c. 36)... 

'6 Diminutif en -ELLU: *fofücha Ch “24 
(DEPR.-NOP., synonyme -chon); *tou- S 29 
(BSW 55, 410); *tâ- Ch ‘36, ^50 (CARL, et 
*toürcha Ch 751). 

7 Ajouter FEW, l.c. et comparer Dasc., 
Suppl., “au troucha, 1-4. de Th 5. 

® FEW, l.c. V. toursió (de pomme, chou...) 
А 2 (cahier J.H.); *-ió A 731 (synonyme В“ П, 
VINDAL); traisyó А 7 (Сотт.)... et n. 17. Com- 
parer REN. [To 99], *toursiau *peloton, amas 
de choses réunies en boule’. 

? Diminutif (тту) classé FEW 13/1, 320a 
THYRSUS (pic. fouret), qui double 13/2, 58b 
TORNARE (MarcheE. tourèt ‘tige’, Nivelles, 
Proyart, Mons ‘racine pivotante (p. ex. d'un 
chou)’ et 116a TÓRUS (LLouv. touret m. ‘tr. de 
chou”, Mons id., fouré, v. ВТР” 42, 329, 331). 
S'applique plus particuliérement au trognon de 

légume et à la tige de tabac: A 12 “tr. de chou, 
tabac, pomme”, “52 (chou, tabac); cf. REN. [To 
99], touret; Corr. [A 7], turœ (plantes, fruits); 
DEPR.-NOP. (*turét Ch 16); CARL? *torét 1 (S 
29, Ch “41, 57); BAL et vol. ultérieur. 

? Rapprocher pic. furot [-OTTU], m. “tige 
mucilagineuse de certaines plantes (chou, 
oseille, etc.) FEW 21, 47a, d'après CORBLET, 
de Mons tourot (de chou) *trognon' FEW 13/1, 
320 THYRSUS, d'aprés DELM. V. BTD 42, 329. 
— Ajouter *turót A “31 (VINDAL, syn. VI a, n. 
18); "or Мо 64 (LEPOINT), Ch 16, 729, 732, 
735-37, “50, Th 24 (CaARL.2); *to- Ch 43, ‘47, 
^60 (ibid.). Inusité à To 99 (v. B’ I, n. 19). — 
Pour la fermeture vocalique de S 6, comparer 
DEBRIE, Suppl., tura, -é. 

21 Classé sous TÓRUS (13/2, 116a), avec le 
diminutif en -ITTU, mais rapprocher peut-étre 
des précédents et envisager une substitution de 
suffixe (-ONE). V. aussi BALLE [Ph 45] *touron 
(de chou). 

? Littéralement 'torch-on' ‘petite torche (де 
paille...); faisceau de choses tordues ensem- 
ble...” (FRANCARD *(si)twartchon) ou supposer 
une variante diphtonguée de *toürchon, -tchon 
et rapprocher ces formes de B П, n. 9, 10. — 
Comparer b à B IV b, n. 15. 

? Désigne habituellement une méche, une 
torchette de paille, de foin, un morceau tor- 
tillé en rond... Cf. FEW 13/2, 102b TÓRQUES 
C-illon’) et v. torkeyon ‘torchon de paille, de 
foin; bouchon’, REN.; forkéyó ‘petite torche 
de paille; écouvillon’, Corr; TONDEUR- 
DULAIT, Gloss. Braine (lire: *-éyon # *-éon, 
DBR 14, 248)... 

# Cf. Mons tortéyon [-iyon, -illon] ‘tro- 
gnon’ (d'après SiG.), dérivé régressif du lat. 
vulgaire *iNTÓRTÍLIARE (FEW 4, 770b) < lat. 
TORTILIS, formé sur TORTUM, supin de 
TORQUERE. V. *tortéyon, DUFRANE (synonyme, 
D 1); «torteillon» ‘trognon; chose tortillée', 
J.-M. LAURENT [Mo 729, 44]. 

? Correspondant de 'tuyau'. Cf., pour les 
formes, ALW 4, not. 15 TUYAU à eau; ALW 5, 
not. 16 TUYAU de poéle, et rapprocher de FEW 
17, 407a *THÜTA (Sprimont fouwê “tige ou 
trognon de chou’); v. aussi Huy "roueg, méme 
sens, DL. 

>° Probablement variante en '-on' du précé- 
dent. V. *toyon ‘trognon; courte pipe’ Mo 41 
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(Em. LAURENT) et *1. bout de queue coupée 

des chiens’, syn. «torteillon»; 2. ‘trognon; 

chose tortillée" Mo 44 (J.-M. LAURENT). 

77 Littéralement 'tison' (ALW 5, not. 44), 

d’où le sens ‘reste de forme cylindrique”, pro- 

bablement en relation motivationnelle avec 

"torche" et *morceau' (comparer le sens dérivé 

‘rondin’ ALW 9, not. 77, D, n. 6). Emploi 

confirmé à Ni 26: *téjon d’ роте, abbé MAS- | 

SAUX. Ajouter le sens FEW 13/1, 356b "mo, 
?8 Djminutif en '-i(Il)on', dérivé du thème 

KRAKK- (HAUST, Érym. 198: *crakion D “141; 
FEW 2, 1269ab). À «distinguer nettement» du 

"fouron de chow à Ne 70 («craquyon d’ 

рётте; les enfants se le disputaient à l'école», 

GILLET, TWIESSELMANN). — V. not. 96 AVOR- 

TONS de fruits, A^ 5, n. 5; not. 122 GAULER, В 2. 

? Comparer B IV b, C b. 
‚30 Altération de а ou *crankion ‘tortillon” 

(afr. cranquillon), de *crankí ‘tortiller; zigza- 

guer; vaciller; hésiter...” que Haust (DL) et 

WARLAND 84 rattachent au néerl. krinkelen, 

kron-, mais que FEW 2, 175b, GESCHIERE et 

DFL classent sous CANCER. 
31 Synonyme de *rákion (G), *ragosse (I a). 

Hausr, Chestr. À rapprocher probablement de 

KRIKK-, FEW 2, 1337a, avec *crikion, var., 

‘grillon; fig. personne chétive, malingre; avor- 

ton’. V. АТАУ 8, not. 146, с. 81, n. 1, p. 321, et 

not. 96 AVORTONS de fruits, n. 12. 

32 Pour HaUsT, Étym. 198, forme apocopée 

de *craki(y)on (F a). Proposition rejetée par 

FEW qui range sous RAKK- (10, 36b-37a). V. 

not. 96 AVORTONS de fruits, n. 6-7, pour un rat- 

tachement éventuel des formes à voyelle longue 

à *RASCLARE (10, 81b). Rapprocher sans doute 

Longwé rókiyó Babin 811 ‘trognon (de chou, de 

pomme, etc.)' classé sous *ROSITARE (10, 487b). 

— Synonyme de F”, HH a, selon HAUST, 

Chestr. Compléments: *raquion, *rá- Vi ^34 

(Gloss. S'-Léger; sens fig. péj: ‘malingre, ché- 

tif”); *rókion Vi “5, synonyme W (Mass.); *-ian 

Vi ‘19 (BSW 37, 367); etc, 

33 Métaphore issue des correspondants pho- 

niques désignant l'individu (ou l'animal) 

malingre, chétif, mal nourri..., pour lesquels 

les propositions étymologiques de FEW 21, 

288b (base phonosymbolique TSAK-, 13/2, 

356b) et de BALD., Etym., 835 (rapprochement 

de 19, 170a, ar. SAKA ‘maladie’) sont jugées 

insatisfaisantes par M.-G. BouriER (ALW 15, 

not. 6 SOUFFRETEUX, CHÉTIF (d'un enfant), n. 

22), qui rattache l'ensemble des formations à 

'chartre' (mfr. frm. être, (de)venir, tomber... 

en chartre 'dépérir), FEW 2, 363b CARCER 

(avec Reims charcreux 'chétif'). — V. aussi 

FEW 21, 75a (Neufch. tchakiran m. 'trognon 

de pomme’ (d’après DASN.), gaum: tchákiran 

‘individu malingre...); Haust, Chestr. (syn. 

F”, G, Га), п. 34 ci-dessous. 

3⁄4 Dimin. (-ITTU) de la méme famille que 

le précédent (H, n. 33 et BALD., Etym., 4636). 

— On peut probablement assimiler à ce 

groupe les formes suisses (f)chérké ‘vieux 

soulier éculé; personne qui traîne les pieds 

(...)'; adj. ‘maigre, malingre' classées 17, 

382a TSCHARGGEN. 

35 Recouvre les «grains et [les] pépins» à 

Ne 728. — Variante de a par substitution de suf- 

fixe (INU), — V. aussi Cárké "de pomme? B “26 

(q. 1258) et cèrkë Ne 9 («dernier de la cou- 

vée») (id.). 

36 D'un théme RAG-, FEW 10, 31a. Désigne 

le plus souvent le trognon de chou (FRANCARD 

[pomme, chou]; Mass.) et secondairement un 

fruit mal formé (Gloss. S'-Léger; BSW 37, 363 

et not. 96 AVORTONS de fruits, C 4, n. 8). Syn. 

G. HAUST, Chestr. Autres sens: ALW 4, not. 

172. POMME CUITE DANS LA PÁTE; not. 184 RES- 

TES de nourriture. 

37 Diminutif ('-ot*); désigne aussi un ‘petit 

homme” Ne 57 et s'applique à une plante mal- 

venue à Ne 65 ('c'est un laid petit rago de 

chou navet’, q. 1258). Cf. FEW 10, 30a RAG-; 

Mass: Gloss. S-Léger; BSW 54, 257... et 

not. 96 AVORTONS de fruits, C 3, n. 8. | 

38 'touff-illon' (généralement de cheveux, 

de paille, de laine, d'arbres [v. not not. 30, 

J-J ]...). Porter les formes en *-ой- FEW 17, 

346b, aallem. *TOPF (au pic. toufieu *trognon' 

[CoRBLET], comparer tufyð ‘trognon de pomme”, 

DEBRIE, Suppl., interprété comme une variante 

de traifyó, v. K). 

39 BALLE, *(è)stoüfion ("la pomme est man- 

gée, il ne reste que Г—'); VAUCH. «stufion», 

synonyme G, B IV a. 
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? V. DEBRE, Suppl. traifyó ‘trognon de 
pomme”; CORBLET, *troufion ‘trognon’; compa- 
rer *troufion Ch "35, “58; *tru- Ch “41 ‘enfant 
désagréable; avorton’, CARLJ; et le liég., ard. 
‘souillon’ (DL, REMACLE, Gloss: FRANCARD); 
rattaché par Haust à abfrq. *TURBA ‘tourbe’ 
(FEW 17, 388a). Boul. troufiau ‘trochet FEW 
21, 50a est rapproché de 17, 346b *ropr (Bald- 
Etym. 4097 [Chaurand]); comp. not. 123 BROU, 
P, n. 39. 

4 Dérivés en '-i(Il)on' désignant générale- 
ment le brou de la noix, l'écale de la noix et de 
la noisette (v. ces notices). — Formes voisines 
réparties sous 3 étymons différents: 1. aalem. 
*SKALIVA (FEW 17, 88a: nam. scaufion [de 
pomme, poire]); 2. scELIVA (17, 23b: Brotte 
Sœfyô ‘tr. de pomme’, Belt. chéfion...); 3. 
abfrq. KAF (16, 294-5: Pik. cafignon 'tr. de 
pomme” (...), et francomtois Gray cáfor ‘tr. de 
fruit”). 

? *strouk + '-illon' (passage ky > ty). 
Remarquer *strouk ‘tige de chou’ My 3 et 
comparer liég. *stroukion ‘ce qui reste d'un 
balai usé” (DL, pour Ma 4) et *strukion D 25 
'moignon, pied séché d'une plante coupée”: 
"des “sir. de choux', HOSTIN (autre f. en -u-, 
not. 57 SOUCHE, C 2, n. 13). — FEW 17, 264a, 
mnéerl. STRUUC. 

? Altération du précédent ou influence de 
*(s)trütchon ‘jet’? FEW 17, 262a STRITZEN. 

^ Diminutif de 'buse' ‘tuyau’; ajouter le 
sens FEW 1, 592b BÜCINA (+ -ELLU). Générale- 
ment 'trognon de chou' dans Ni est (v. cette 
notice, vol. ultérieur et “bêja ‘pied de chou’, 
abbé MASSAUX). Autres applications dans 
СОРР.; GAZ., Cult. 86, 175, 268, 296... 

^ Porter sans doute ce diminutif à FEW 
15/2, 3a, abfrq. BÜK (corriger Faymonv. 
bukion “tige de chou et autres plantes dres- 
sées' en Fosse-la-Ville, d'après BSW 52, 118) 
et v. «buquo, tube de sureau (...)», НЕС. (et 
épeule, syn. buhot [15/2, 8a *BÜKA]); «bukeo, 
-queo», MAHIEU, Lex. pic. Comp. “buk ‘tronc 
d'arbre' not. 58, D. 

^ Dérivé du germ. *BRUST- (FEW 15/1, 
313b; WARLAND 75; Mél. Roques 4, 167), lar- 
gement répandu aux sens de “tige, moignon 
(plante, queue du cheval, corne...), brindille’; 

fig. ‘avorton’, etc. Comparer *brochton, FRAN- 
CARD et v. not. 96, R 5, n. 33. 

#7 Comparer *bruniot Ne “66 [-orru] *mor- 
ceau, moignon de doigt’, DW 27, 47. À rap- 
procher de got. BRUNNA (+ "-Шоп'), FEW 1, 
567ab (‘objet creux, cœur évidé...")? 

# À porter FEW 14, 620b VOLVÈRE [+ '-el 
-on'] (assimilation régressive v > f) avec le 
groupe de 22, 49a et 53b (*fôcon Givet [Was- 
LET], Ne 9 [J. CALOZET, Li brak'nf, Nos Dialec- 
tes 6, 27] ‘petite botte de paille (de seigle) ser- 
vant de lien'...) et les mentions gaumaises 
*foussan, *foü- réunies par HAUST, BDW 6, 101- 
2, et Étym. 101-2 (et celles de 93-4 interprétées 
erronément 'petite faux', id. BTD 6, 293). 

?? V. Ch ‘47, “60 *crochon ‘1. entame d'un 
pain’ CARL.? et porter à FEW 16, 426a, abfrq. 
*KRUSSJAN? Comparer, à l'est, les diminutifs 
en -ITTA de 'crosse' (16, 415a, germ. *KRUKJA), 
au sens de 'tige, tronc ou trognon de chou': 
*crosséte My 1; *cré- My ‘5 (BSW 50, 569). — 
Au sens 'avorton de fruit', v. not. 96, Y 2. 

50 Interprétation métonymique. ` Type 
'pépi(lDon' (en marge: pipyó, pépins B 21: 
v. not. 81 PÉPIN, А”, n. 4 et FRANCARD). Cf. 
FEW 8, 209a PEP- (remarquer pépé 'trognon' 
à Autry, d'aprés BABIN, Arg. 811). 

?' Adaptation analogique du fr. noyau (d'un 
fruit, de l'ongle, de la corne d'un animal...) au 
trognon. V. not. 79 NOYAU, E. 

5 Par analogie. Ajouter FEW 7, 430a ós 
(noyau d'un fruit’). 

? Emprunt au fr. avec adaptations locales, 
souvent en concurrence avec d’autres types (G, 
H a, Mass.). Comparer B VI b pour A 2 et v. 
les verbes mfr. estrogner, frm. étrogner 'enle- 
ver les trognons de choux (...) FEW 13/2, 335 
TRÜNCARE. 

`t V. *toniau 2. ‘cœur des fruits à pépins, 
trognon’: ‘un t. de pomme", REN. — Altéré de 
W ou diminutif (-ELLU) de TÜNNA (FEW 13/2, 
415b) par métaphore? — ADD. Paroi scarieuse 
des loges du trognon: «autour des pépins, il y a 
des choses coriaces, lê kdite ‘les couteaux'» 
Ve 31. Porter ce sens analogique FEW 2, 
1500b CÜLTÉLLUS (avec les sens ‘gousse, 
cosse’) et v. not. 173 GENÊT, ADD. а, 2 b. ~ 
Autre type not. 85, n. 11. 
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87. GOÜT (carte 40) 

Q.G. 84 «ces fruits-là ont bon goñt>, et 85 «ce vin-là a un goñt amer», 

1883 «le pain est moisi, il a un goñt de moisi». 

Le tableau ne retient, en signalant quelques 

variantes, que les substantifs, reportant en 

annexe les réponses verbales ou adjectivales 

de la q. 84. La carte détache *gos”, essentielle- 

ment liégeois, mais concurrencé sur tout son 

pourtour par *gout. 

Ф ALF 656. 

Al *gos 7 gós Na 30 (q. 1883; gu q. 85), 79 
(q. 1883; gu q. 84, 85), 84 (ou gu, néol.); 

D 34; W 1, 78, 9, 10, 13, 30, 732, 35, ‘36 

(q. 1883), ‘39, “42 (q. 1883), “45 (ou gu), 56. 

63, 66; H 1,2, 8 (q. 85; -o- q. 84; gu q. 1883), 

21, 26, 27, 28, 37, /39, 42, 46-69; L ... (-o- 

39); Ve 1 (ou gar), 6, 8, 26, 32-35, 37-40 (ou 

gu q. 1883), 42 (14), 44 (q. 85; gu q. 84, 

1883), 47 (arch., ou gai); My 3, 6 (quelquefois, 

ou ga); Ма 2, 4, 9 (? q. 1883; gu q. 84), 12 

(ou gat q. 1883), 53 (ou ga q. 85, 1883); B2 

(q. 1883, ou gan), 4 (q. 1883) || “рош, -ой-, -u-, 

C ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

GOÛT 

+905 

*gout... 

> goût (-4i, -) 

"gout... 

*gut 

*güout... 

-й-... ailleurs (et aussi, comme néologisme, 

en divers pts sur le pourtour de l'aire *gos ̂: 

gu en général | -a4, To 6 (-u q. 1883) | -ù To 7 

(-ч q. 85, 1883), 13 Garg 85); Mo 37 | ai, 

To 71 (- q. 85, 1883) | -ü To 24 (- q. 1883), 
78 Gd.) | -ù A 713, 18 (-u q. 1883), 720 Gd); 

Ph 15 (q. 85; -u q. 84), 16 (q. 1883; - q. 84); 

Ne 57 (-6/a) | -u/áw To 2 (- q. 85, 1883) | 

-u No 1 (ou -a) || gi, To 94 | ep, To 73 (ou 
g.a; gu q. 1883) | g,aw No 3 (gu q. 1883) | 
ga No 2 (gu q. 85) | gati То 27 (gu q. 85, 

1883). 
B. *saveür:? savér Mo 64 Cont de la ~"). 

B”. *sawira:? sawira L 101. 

! FEW 4, 341-2 Güsrus. En Wallonie, y 

compris en francais, "goüt' se dit aussi souvent 

d'une odeur (désagréable): ainsi L 85 ké gós a 

ti è s móhón šal? ‘quelle odeur y a-t-il dans 

ТОМЕ 6 
CARTE 40 
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cette maison-ci?'; de méme "goûter": L 35 i | 
gôstèy li Camósi ‘il 'goüte" (sent) le moisi’. 
Plusieurs dictionnaires mentionnent ce sens (v. 
"oos DL; *gout PIRS., BALLE, Mass., etc), — 
Type attesté aussi dans les autres sens du mot 
français: par ex. Mo 79 s è m gu 'cela me 
plaît’. Sur 'goüter' ‘plaire au goût’, v. ADD. 

> La forme ancienne subsiste parfois dans le 
proverbe "le coût fait perdre le goût et varian- 
tes: à Ve 1 et My 1, “lu cos” fét piede lu gos’ 
(Wis.; Scius); à B 1, lu cos” fét passer Г gos’ 
(FRANCARD); à Ma 1 (ex. d'Alexandre, 1860, 
in DEJARDIN, Spots n? 821); v. aussi namurois 
*c 'ést Г cos! qui fait Г gos" (A. ZOUDE, d'après 
LÉON. 756). 

3 Le liégeois connait *saweür à côté de 
*saveür (DL). — Aj. (comm. de M.-Th. Counet): 
Ve 40 “sawe (*coula n'a ni gout ni ~) et le v. 
"ew rer ‘goûter’ (dju l'a saw'ré ét çoula m’ 
gostève). 

^ Dérivé en ‘-ail' de "savourer": v. DW 11, 
25 *sawoura, *saw'ra. 

ADD. Réponses de la q. 84 par un verbe (A) 
ou un adjectif (В). 

А. 1. 'goütent bien (bon)...':! gósté bé 
Ve 35, 40; Ma 24, 39 | -- репу Ve 31 | góstá bé 
В 16 | gostéyn bé Na 22 || gósté bó My 32 

2. 'savourent bien (bon)': sawiré bé B 4 | 
sawarè bè" Ve 24 || sawrè bon My 6 | -- bòn 
My 1. 

3. "semblent bons*: sóné bó D “100 («son- 
net»); W “42 | šònnè bá, Ni 20 (Ard.) | šònè bó 
Na 30 | sénté bó Th 5 | $ènt(è) bó S 36; Th 72. 

4. 'sont (fort) bons' passim. 

B. 'sont' *ago(u)stants: agóstá D 38 (A. 
Lebrun); Ne 9, 16 (ou ra- *appétissants") | -ga«s- 
Ch “64 ('appétissants"? || *agoustóles:^ agaistól 
Ch 27. 

! Le sens est peut-être, de méme que pour A 
2-3, “me plaisent’ plutôt que vraiment ‘ont un 
bon goût’. Le verbe peut signifier ‘avoir le 
goût de’: par ex. My 6 si vé" vola gòstô (ou 
sawèr) sèr ‘ce vin-là a un goût sur’: My 3 í 
gÔstÔ l muhi ‘il a un goût de moisi’, Avec un 
déterminant laudatif, on passe de façon natu- 
relle à ‘plaire au goût’. Même sans complé- 
ment, 'goüter' a généralement en B.R., en 
français (ça me goûte est un des belgicismes 
les plus fréquemment épinglés: DOPPAGNE, 
Chasse 100-101; HANSE, Diffic., etc.) comme 
en patois, le sens de ‘plaire au goût’: FEW 4, 
340a GÜSTARE. — Aux mentions du tableau, 
ajouter: Ne 14 sa gós bé; B 30 sa m é bé gósté; 
B 5 sa m a gósti; Na 130 sa vz a t i gòstè? 

2 Forme préfixée 'ragoüter' ‘remettre en 
appétit: Ne 16 *ragostè on malóde. Cf. 
*agouster ‘mettre en appétit (CARL2: Ch 33); 
— 'ragoster DL; Pirs. ‘exciter quelqu'un à 
manger'; DASN. *ragoustir (un malade)...; 
ajouter FEW 4, 340b GÜSTARE. 

* Ajouter B 5 s è ragóstá (ou ramayä). — 
Cf. Ph 45 (BALLE) *agoustant; *ragostant DL, 
SCIUS, PIRS., -gous- DEPR.-NOP., СОРР. V. n. 2. 
FEW 4, 340b GÜSTARE. 

^ Cf. Dasc., Suppl. *ragoustaule (S ‘23- 
^24). Dérivé en '-able' à ajouter FEW 4, 340b 
GÜSTARE. 

88. pommes DOUCES 

Q.G. 70 «pomme; pommier; pomme sauvage; des pommes douces, sures». 

Traduction littérale d'ordinaire, mais sou- 
vent avec antéposition de l'épithéte, et, en 
picard, où pomme se dit 'pun' (m.), différence 
de genre. En outre, parfois, substantivation de 
"douce" (ou 'doux"), employé seul avec article 
(3) ou relié à "pomme par une préposition (4); 
quelques dérivés (5, 6). 

Les témoins citent parfois des espéces de 
pommes (douces et sures); ces noms seront 
examinés ailleurs. 

+ BRUN., Eng. 435; FEW 3, 174-7 DÜLCIS. 

1. a. "douces pommes'.' *doücés, *dou-: 
d4isé Th 82; Ni 6 (ou düs), 79, 11-20, 39, 61, 
85, 93, 98, 102, 107, 112; Na 1-20, 23-69, 84- 
107, 112, 7120, 127, 129, 135; Ph 15, 33, 37, 
54, 81; D 7-25, 34-64, “80, 84, “91, 96, 101, 
113; W 3, "8, "9, 10, 21, 30, "32, 35, 736,742, 
^45, 756, 63, 66; Н 1-21, 726, 37, 38, “39, “42, 
46-69; L 2, 3, 14, 35, 43, 45, 50, 66-87, “90, 
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^99. 106, 113, 116; Ve 1, 6, 35, 38, 39, 40 (ou 

-zè), 41, 42; My 2; Ma sauf 51 (lacune); B 2, 

^3. 4, 5, 7, 12, 14, 16; Ne 4-/5 (ou düs) | dù- 
Ni 45, 80 | dai- Ni 98; Na 109; Ph 61; D 68; 

W 59 || *doüzés, *dó-: düzè Ch 754; W 1, 13, 

^39; L 1, 7, 19, “32, 39 (-e), 45, 61, 94, 101, 

114; Ve 8, 24, 26, 32, 34, 40 (ou zéi, 44, 47; 

My 1, 3 | dó- My 6 || *doüchés: dasè To 6 || 
+doûces, -ou-: düs Ni 6 (ou -sè), 9; D 120 (ou 

гр. 295"), 132 (sg), 136; H 728 (sg); В 15 

(sg), 22, 23, 27-33; Ne 4-^5 (ou d4ize), 9-20, 

^22, ‘23, 24, 26 (ou "р. düs’), 33, 44 (ou 'p. 

агу, 57, 76; Vi 22, 25 | dus В 24 || b. ‘doux 

*puns...' (m.). *doüs, -ou-: dü A 12 (ou 2 b); 

Mo 23 (sg), 29, 79; S 13, 31-37; Ch 4, 16, 28, 

43, /64; Th 2; Ni 72, 90 | dü S 1, 19 | du 

Ni 1 || *doüch...: düs To 48, 58; A '10 | au 

To ‘36 («-ои-»), 39 | düs Mo 64. 

.. 2. à. 'pommes' *doüces, -ou-: düs Mo 20, 

44; Ch 33; Ni 2, ‘5; Ph ‘47, 53, 84, 86; Ar; 

D 110,120 (ou 1), 123, 129; L 29; Ne 26 (ou 

1), 32, 43. 44 (ou 1); 51, 65, 69; Vi 2-18, 35, 

^36, 37,43,46 | dais В “1 || *doüches, -ou-: das 
No 1; To 2, 7 | -9- To 1 || b. "puns... doux' 
(m.): *doüs, -ou-: dü A 1, 12 (ou 1 b), 28, 37; 

Mo 1,37,42; S 6, 10; Th 24 | dù A ^13, “18; 

Th 64 | da Th 14; Ni 33-38 || ‘doûch. -ou-: dais 
No 2, 3; To 13, 24, 28; 73 (Ch. О; -«- JH); 

Mo 41 | -ai- To 27 | -ai- To 37, 73 (J.H. -ü- 

Ch. G.), 78. 
3. "des" *doüces:? düs Na 79; Н 27; L 4; 

Ve 31; My 4. 

4. 'des pommes (ou 'puns', m.) de douce 

(доих)' 3 *doüce...: düs Ni 2-5 (ou 'p. d.'); 

Na 116, 127 (ou 1 a), 130; Ph 6, ‘11, 42, 69; 

D 7 (ou 1 a), 30, 72-81 || *doüche: dais To 757, 

99: A 55 (p. n d.) || *doüs, -ou-: dü A 2, 7, 44, 
50; Mo 17, 79 (espèce de pommes d'août); 

S 10; Ch 26, 63; Th 5, 25-62 | d& A 720, 752; 

Ch 27 | ач A 60; Th 73; Ni 98; Ph 16, 79; 

Vi 38. 
5. "des doucettes' ̂  *doûcètes: disèt Na 22; 

D 38; Ma 20; B 6,9, ‘19,22, 23 (rare); Ne 39, 

47, 49, 60, 63; Vi ‘42, 47. 

6. "des douc-ereuils' 2 *doüceroüs: d4isrdi 

Ma 19. 

! Sur l'antéposition de l'épithéte, et, au 

féminin, ses conséquences morphologiques 

(*-és) et phonétiques (sonorisation éventuelle 

de la cons.), v. ALW 2, not. 11. 

? Cette réduction, dans un contexte. clair, 

doit être possible partout. Noter Ve 31: d düs, 

dé sërë pom. 
3 Ajouter D 25 "pommes" di dü pómi; Ni 39 

pòm di Ый dar (cf. FEW 3, 176b DÜLCIS); — et, 

d’après les lexiques, Ph 45 (BALLE 234) 

*peume dè doûs; nam. (LÉON. 482) *pome di 

doûce (ou d' paradis). — L'antonyme "pomme 

de sur' est moins fréquent; v. not. 89, 4. 

^ Ajouter FEW 3, 176b DÜüLCIS. — Pour 

'doucette' *máche', v. vol. ultérieur. 

5 Dérivé manquant FEW 3, 176b DÜLCIS. 

89. pommes SURES 

Q.G. 70 «pomme; pommier; pomme sauvage; des pommes douces, sures». 

Pour le genre et l'antéposition, comparer 

not. 88 DOUCES, dont on suit, en A, le classe- 

ment, bien que le parallélisme ne soit pas 

total! Sous D et E, on regroupe diverses 

réponses plus particuliéres désignant des varié- 

tés de pommes sures. 
On comparera le traitement de SUR à celui de 

"mur (ALW 4, not. 7), de 'dur' (vol. ultérieur)... 

Le tableau de l'adjectif 'sur(e)' peut étre 

complété par la q. 118 «les groseilles sont 

sures»; le substantif étant ici féminin dans la 

zone picarde oü 'pomme' est masculin, on 

peut ainsi délimiter avec précision l'extension 

du féminin analogique en Je grande aire 

picarde et petite aire chestrolaise (v..œ). 

Sous В, on reproduit les réponses les plus 

intéressantes pour ‘pomme sauvage’; оп 

néglige les traductions littérales, possibles par- 

tout, l'adjectif 'sauvage' étant traité ailleurs. 

€ ALLR 162 (acide); BRUN., Eng. 1519; 

FEW 17, 288-9, *SÜR. 

A. 1. a. 'sures pommes". *sorés, *sa-, “sur, -û-, 

-eu-, -é-...: sóré Ve 38,40, 44; My 1; Ma 12-20 
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| -д- Ve 39, 41, 42 | -б- Ма 24 || -à- L 43, 94; 
Ve 1-24 || -u- H 8; B 16, 23 (ou sur p.) | -à- 
Ni 11,39,61, 112; Ph 6, 15 (ou p. sür), 37, 42, 
54, 81; W ‘60 | -é- W 66; H 21; Ve 31-34 | -œ 
H 2 | -&- Na 23; W 35, 36, 59, 63: H 1, “26, 
‘39, 42, 46, 50, 53: L 1, “50, 114 | -œ- D 81 | 
-®- Ch 754; Na 1, 69, 99-116, ‘120, 127, 130 
135; Ph 16, 33, 61; D 7-25, 34, 36, 40-58, 72 
73, '80, 91, 101, 113; W 1, ^8, ‘9, 10, 13, 30 
739, 42, 556: H 69 (ra); L 2, ‘3,7, 14, 35, 45 
61, 85, 87, 99, 113; Ve 47: My 2,3; Ma 9,29, 
36; B 4, 5 | -&- D 30; Ma 2, 3 | -à- Ch 61: 
Ni 7102; Na 19, 720, 22, 30-59, 84, 129; Ph 53 
(ou p. sr); D 38, 64, 68; H 37, 38, 49, 67, 68: 
L 19, 732, 39, 50, 66, “90, 101, 106, 116; Ve 26, 
35; My 6; Ma 4, 39-42; B 2, 73 || a Ni 85; 
Na 6; D 84-96; W 3; Ma 35, 43, 46; B 7 | -e- 
Ni 19, 20 | -& Ni 17 | -è Ni 93, 98; W 732; 
Ne 4-75 (ou sèr p.) | -2- Ni 2, 75, 6 (ou sēr p), 
'9 (id), 45, 80 | -ё- W ‘45 | -é- W 21 || *sures. 
-0-, -eu-...: sur В 15 (sg), 22, 23 (ou sure pJ. 
27 | -à- Mo ‘29; Ni 107 (sg: cf. de ddisé p.) | 
-é- H "28 | -&- D 120 (ou p. sr); В 24, 28, 
30; Ne 14, 26 (ou p. sd), 33, 44, 76; Vi 22, 
25, 38 | -&- Ma 1 (sg); B 33; Ne 57 | -è- 
D 136; Ne 4-5 (ou sèrè), 9, 11, ‘22, 723 || 
*sûrtès: sürtè To 6 || b. "surs puns’ (m.). *sürs, 
-eü-: sür To 48; A 37; Mo 17, 23 (se), 37, 79 
(sg); S 13, 29-37; Ch 4, 16, 28, 63; Th 72; 
Ni 1, 72 | -@- Ch 43, “64 || *süs: sü To 58; 
A ‘10, 12 (ou 'puns' sü); Mo 775 || *churs, 
-à-: šur Th 29 | -à- Th 46, 53. 

2. a. 'pommes sures’. *sores, -u-, -eu-, -è- 
...: sòr Vi 6,8 | -ó- Ve 37 | -u- B ‘1,9: Ne 16 
(E. Léon.; ou --), 65 | -à- No 1; To 2; A 55; 
Mo 20; Ph ^11, 15 (ou sërë p.), ‘47, 69, 79, 84 
| -&- Vi 18 | -œ- Ch 33; D 110, 120 (ou sèr p: 
Ne 16 (ou -u-), 26 (ou sèr p.), 32, 39, 69; Vi 2, 
13, 16, 21, 35, "36, 37, 43, 46 | -&- Ph 53 (ou 
sèrè p.); L 29; Ne 43 | -è- Ar 1; D “103, 123- 
132; Ne 20, 51 | -é- Ar 2 || *chûres: sür Th 82 
|| "surtes: surt To 7; Mo 44 | -й- To 1 || b. "puns 
surs". *surs, -eû-, -eu-...: sur To 39 | -й- Mo 42 
| -й- No 2, 3; To 13, 24, 28, 771, 73, 78, 94; A 1, 
44; Mo 1, 41; S 6, 10 (A. Bott.), 19; Ni 33-38 | 
-É- To 27 | -@- S 1 | -&- To 37 || “sês: 5% A 12 
(ou sü 'p.'), ^18, 28; Mo 64 || *chárs: sar 
Th 14, 25, 43, 54-64, 73. 

3. "des sures'? sòr My 4 | -é- H 27 | -@- 
Na 79 | -à- L 4. 

H 

H 

* 

H 

4. 'pommes (ou 'puns' m.) de sur'3 *sur, 
-û-: sur Ch 26 | -й- То 99; A 55 (pan sür); 
Мо 775; S 10; Ch 27; Th 5 || *sü...: sü A2, 7. 
50, ^52 | -й То ‘57; A 60. 

5. 'puns surets' ^ *suréts: surè Th 24. 
6. a. ‘pommes surettes'. *sërëtes: pòm sèrèt 

Ni 98 || b. "pommes de surette':? pem du sèrèt 
Ne 15 (ou 6 c) || c. "des surettes'5 *surétes, 
-eu-, -ё-...: surét Ph 86; Ma 51, 53; B 6,9, 12, 
^14, 16, 19, 21-23, 27, 28; Ne 16 | -et S 29 | 
sèrèt В 30; Ne 33, 39, 47, 49, 60, 63; Vi 25, 
47 | -et Ne 44 | sèrèt Ne 15 (ou 6 b), 245 

B. 'pommette':” pumèt Н “42 (sens?) | pè- 
Vi 27, 37, 38, “42, 43 (pour faire de la pikét 
*cidre^), 46, 47. 

C. 'pomme de vinaigre’? Ch 61; Na 84; D 25, 
94; W 30; H 27; Ne 16 | "p. au v.' Na 135; D 36; 
L 66. 

= D. 1. "рип de marais": pë d таге Ch 16; 
Th 72 | pë d marce Mo 44 || 2. "рип de pour- 
ceau": pë t pur$é Mo 79 || 3. ‘pomme de cail- 
loux': pòm déit kayo Ni 112 || 4. "pomme de 
fer':? "p. dei fyèr Na 6 (grosse, dure et sure) || 
5. "pomme / pun de (gros) vert':!! 'p.' dé ver 
Ne 44 (à vinaigre) | d gró vér Ch 27 (ou t sür), 
63 (tardive et sure) || 5^. ‘(pomme de) ver- 
deau':!2 (pòm di) vèrdya Na "20 (verte et dure) 
| 6. ‘рип de coing": pë t kwék A 44 || 7. 
‘pomme de *vésséte': "р. dei уёѕё D 123, 
136 || 7°. ‘pomme de *sér véssoü':'4 рет de 
sèr vésdi D 7129. 

E. 1. *pètrê, Aral" (m.): pétré L 66 (ou 
pòm di ~) | pétrya D 38 | -tya Na 116 || 2. 
*pëtrële!° (f): pétrel Ph 45 || 3. *pètrolète!7 
(f.): pétrólét Ph 84.18 

! Par ex., "р. de sur! (A 4) est plus rare que 
‘p. de doux’; mais 'surette' est plus fréquent 
que 'doucette'. 

? Cf. not. 88 DOUCES, n. 2. 
* Préposition: d ou t; n à A 55. — Ex. ancien: 

Louveigné 1573 «une mellee de sure»; — 
Fexhe-Slins 1545 «une mellee de surette» 
(BTD 11, 84). 

^ Seule mention belgo-romane, à ajouter 
FEW 17, 289a *SÜR. 

` L'arbre, *surétf: v. not. 102, ADD. p. 
5 À B 33, à côté de sèr "pommes' (A 1 a), on 

a noté saral, littéralement 'sur-elles'. Réponse 
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exacte? Le type 'surelle' désigne ordinairement 

l'oseille. 
” L'EH ne fournit guère de précisions; c'est 

probablement une petite pomme sauvage. À Vi 

34 (Gloss. S'-Léger) «peummette» pour faire 

de la «piquette». Cf. ALCB 654 'pommette' 

est le t. le plus répandu pour le fruit de Malus 

Silvestris; on en fait de la piquette, souvent en 

mélange avec pommes et poires cultivées. 

FEW 9, 153-4 POMUM. 
8 Ajouter ‘pomme pour faire du vinaigre’ 

D 81; W ^8, 9, 10. Pour ‘vinaigre’, v. ALW 4, 

not. 178; ajouter vinék W 30; variante vinék 
D 25 (-ek). 

9 DgpR.-NoP. “pun d’ marès ‘dure et aigre’; 

Dasc., Suppl., id. ‘calville du berger’. Manque 

FEW 9, 154 POMUM et 16, 520a MARISK. 

10 Cf. LÉON. 483 *pomí а fiér (à fruits très 

durs); REM. Gloss. 79 *dés grülins ou dés pou- 

mes du Dër ‘espèce de pommes tardives’; Ve 40 

*dés pomes du fièr (M.-Th. Counet). 

H Cf. FEW 14, 513b VIRIDIS: mfr. vert 
‘espèce de pomme’ (Cotgr 1611) — Norm. 

noir-ver “р. sauvage’ (Cotgr 1611). 

12 Ni 1 *in (pun) d' vérdia *pomme des 

marais’ (Copp.), “67 *poume dé vèrdia ‘pomme 

verte que l'on mange en hiver' (GAZ. 948). — 

FEW 14, 513b viripis ne relève que frm. ver- 

deau 'poirier sauvage' (dp. Lar 1876). 

8 Ajouter FEW 2, 16056 CYDONÉUM. 
^ Ajouter FEW 14, 532a vissiRE. De quel- 

que chose de très sur, on dit à Ni “102 sdr kòm 
dél vés di tróy. 

15 Désigne plus souvent une poire sauvage; 
v. FEW 8, 141b рёрїтом. Exemples anciens, 

au sens ‘poire ou poirier sauvage”, v. BTD 11, 

83-4. 
16 L'arbre: pétréli. V. not. 102 POMMIER, 

ADD. p. 
17 Dérivé manquant FEW 8, 141b PEDITUM. 

18 Autres réponses: ‘pommes dures': dèr Ar 

І (ou 'p.' sèr); ‘des améres-douces ': amér düs 

Ne 9 (petites, à vinaigre). 

ADD. a. EH 118 «les groseilles sont sures» 

(adjectif fém. en général, sauf dans la petite 

zone oü groseilles se dit *gruzés...; cf. not. 

111, B). 
a. Cette q. permet de compléter le tableau de 

l'adjectif. Manquaient à la q. 70 les formes sui- 

vantes: sòr H 77 || -u- B 11 | -&- Ne 31 | -É- 

Ch 72 | -œ- W “42, 56; Ne 38; Vi 21, 27, 42 

| -é- Ni 26 || -à- D 7100 | -é- Ni 28 | -2- Ni 97 || 

$ür Th 72; Ph 45. — V. aussi ci-dessous, b. 

Aux pts oü pomme sure est rendu par le 

diminutif 'surette', l'adjectif simple a le méme 

timbre et la méme longueur, sauf indication 

contraire (formes de 'surette' entre parenthè- 

ses): sur B /14, 19, 21; Ma 51 | -à- Ph 86 (-u-) 

| -œ- B 6 (-u-); Ma 43 (-u-); Ne 47, 49; Vi 47 | 

-&- B 12 (-u-); Ne 33 (-œ-) | -à- Ne 15! 

b. Elle permet aussi de préciser l'aire du 

fém. analogique en -te, sur le modèle "fort, 

mort’, 'vert', fém. '-te', que le genre masc. 

de 'pun' en picard ou le recours à un diminu- 

tif ou à d'autres types empéchaient d'appa- 

raitre: 
*surtes, -ü-...: surt No 1 (q. 70 sür f., par 

gallicisme?), 2; To 7, 13, 28, 73, 94 (ou plus 

rarement ser); А 1, ^10, 12 (ou йг), 37-50, 

"ai 57, 60; Mo 1, ‘5, 9, 17, 20 (q. 70 sür f.), 

23, 729, 37-58, ‘75 (q. 117), 79; S 1 (ou -@-), 

6-19, 36, 37; Ch 16, “19, 26, 27 (ou sür); 

Th 72, 5, 24 (ou sür ou surét); Ni 1, 33 | surte 

To 24, 48 | -tœ A 718 (-à-); Mo 64 | sürt To 78 

| Ap No 3 | sürt Ch 4; Ni 38 || *seurtes, -ей-: 
sèrt A 2: S 1 (ou -и-); Ne 39, “50, 60, 63 | 

sdrtà А 7 || *churtes: surt Th 54. 
En outre, à S 31 dé sérté gruzèl, mais lè gr. 

só sur (ou sdr). — Fém. en -t dans ‘pommes 

sures' à To 6 (sürtè p.) 

p. EH 70 «pomme sauvage». Cette partie de 

la q. n'a pas toujours été traduite, sans doute 

parce qu'elle ne diffère en général pas du fran- 

çais, sinon, assez fréquemment, par l'antéposi- 

tion de l'adjectif. L'adjectif "sauvage? figurera 

ailleurs. 
Retenons: 
"pomme de sauvage’: "р. dei sdvaë H 53; 

Ma 4 (ou "p. sauvage") | só- D 46; Ma 46; Ne 

14 (ou 'p. sauvage") | -ag D 136 | -àc Ph 79. 
'bátarde'. *bastóde: bastôt Ni 85 [pomme 

sauvage?]. 
L'arbre: «pommier sauvage»; v. not. 102, 

ADD., p. 

! П y a aussi des variantes (formes de la q. 

70 entre parenthéses); les plus importantes: 
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sür To 6 (-ü-); — sdrtdà (à la finale) A 7 (sü, 
А 3); — sër ou surt To 94 (sür); sér W ^60 (-à-); 
ser D 132 (-è-); sêr Ni ‘5 (-&); sèr (-œ-) 
w 13; Ma 36. — Variantes mineures, de timbre: 
sar Ne 57 (-@-); -&- Ch 61 (id); L ^50 (id); 
-à- D 81 (-æ-); W 35- 36 (-d-), 66 (-é-); H 21 
(-É-); -&- Na 23 (-É-); -é- Ni 2 (-ë-); -& (-ê-) 
Ni 98; Ar 2; -e- D 123 (- -è-); — de longueur: sòr 
Ve 38 (-0-); -u- (ou -@-) S 31 (-й-); -&- (-G-) 

D 30; (-&-) Na 59, 129; D 64; Ma 40; В ‘3, 33; 
-&- Ph 16 (-Ф-); Ma 2-3 (-@-); -é- Ni 85 (-è-): 
Sur Th 46 (-à-). 

? Autres réponses: sûrès Ve 1 (cf. DL *suris ̂; 
à la q. 70: Ve 35 s è saris); vinés Н “42 (cf. 
DL); amér L 61. Aussi, à H “42 "elles ont un 
goût’ vinégrés; dérivé en -ACEU, à ajouter FEW 
14, 482a VINUM. 

90. МОЕ 

V. ALW 1, not. 66 et, dans ce vol., not. 148 MÜRE (d'une noisette). 

91. MÜRIR 

О.С. 61 «il fait sa provision de fruits pour les faire márir sur la paille».! 

On comparera 'máürir' (A) à l'adjectif 'тайг' 
(ALW 1, not. 66) et à 'l'abcés mêrit! (ALW 
15, not. 24); v. aussi not. 148 MORE (d'une noi- 
sette). 

Bien que ce verbe soit certainement connu 
partout, il est assez souvent dans les réponses 
remplacé ou concurrencé par d'autres types: 
*eóti... (B) en malmédien et en gaumais; 
'parer' (C) en picard; "јаџпіг" (D) passim... 
Certains de ces verbes se retrouvent à BLETTE 
et BLETTIR (not. 92 et 93). 

Le verbe introducteur 'faire' est souvent tra- 
duit littéralement; parfois remplacé par 'lais- 
ser' ou par 'mettre' 2 

Ф ALF 1861; ALLR 567. 

A.  'mürir.  *ma(w)ouri,  -(w)oü-...: 
mawuri W 30; H 42; L 73, 4, 43 (-4i-), 85 | 
-(w)ai- L 19, 732 (ou mawri); В 9, 714 | -w„- 
Ma 24 (ou -w,-) | -„u- L 101 (enq. M. Piron: 
mawéri, enq. 1. Кепзоп) | mau- Н 8; v ̂99; 
Ve 6 (ou mawri), 8; Ma 29, 42, 51; В ^1, 16 | 
-i B 12, 15 | madri H 26; Ma 39 | -di- L 14, 
29 | *ma(w)óri... : mawóri L 106 | -w,- L 114 
| -„ó- W 78, "9, 10 | maóri W 1,21, ^39, 42 
^6. 63; H 2, 739 (ou mári), 46-50, 67, 68; 
L 45, 775, 87, 116 | -i, -é W 35, ^36, 66; H 1, 
21, 27, “28 | "maweári.. л mawéri L 101 
(J. В; та„ч- M.P.) | -w&- L “90 || *mawri, -â- 

.: mawri L 1, 2, 732 (ou ma(w)ai-), 35, 39, 

H 

^50, 61, 66, 94; Ve 1, 6 (ou mau), 24-31, 34- 
47; My 1,2; Ma 12, 20, 40, 53; B 2, 3,4 6] 
mäw- My 4 | mawri, -é Ve 32: My 3; B 5 || 
*moári: mari B 11 | *meáüri, -ї, -i, -é, -їг.. 
+т@-...: méri To 43, 57, 58, 71: А 2 Gé- ). 
7, 10, 12, 13, ^18, 28, 50, 752 (-@-), 55, 57; 
Mo 9 (ou më-), 17, 20, ^75, “78; S 1-19, 31, 
37; Ch 4, 16, “54, 72; Th 72, 14-46, ‘48, ^49, 
53, 73, 82; Ni 36-39, 85, 90, ‘102, 107, 112; 
Na 22, 23, 49-135; Ph ‘11, 15, 33-86; Ar 1; 
D 7-30, 36-58, 68-73, 84, 791, 94, 96, ^100, 
101-120; W 732, “45, 59; Н 739 (ou maóri), 
53; Ma 1,35, AU B 719, 21-24, 28-33; Ne 9- 
14, 16, 20, "22, 723, 24, 33, 44 (JR: -€ JH), 
47, 49, ^50, 60-69; Vi 2,8, 16, 721, 22-27, 37 
43 | + Mo 729, 41-58; Th 54; Na 44 | à 
-é Ni 20 (Ard.); Na 19, 20, 30? Ph 16; D 123, 
136; W 3; H 38; Ne 32, 43, 51, 57; Vi 6, 18, 
38 | -i/é Ch 61 | -é Ni 75,6, ^9. 17, 19, 26, 80, 
93, “97, 98 | -œ Ni 61 | -É Ni 11, 45; Na 6 | 
-e Ne 44 (enq. J.H.; -i IR.) | -ir To 7, 78 | -ir 
To 13, 24 | :ir To 48 | «meârirs To 1 | má- 
To 27 | mérir To 39 | mélürir No 1 | mérér 
To 73 | meri Ch 43 | -i Ne 4, 5 | -ir No 2, 3: 
To 28, 78 | mæ- “To 6 | mári Vi 13 | mē- Mo 9 
(ou т@-) | mèrir To 94 | mèrér To 73 || 
“mari, A. *murir: mari A 1; Mo 1, 64; Ph ‘47: 
Ma 36; В 71, 23, 27; Ne 26, 47 | -i S 36: Ni 33 
| -é Ni 28 | murir To 2 | тй, „гі, *mieü-: 
mūri Vi 46 | myé- Vi 47. 

. 
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B4 *góti: еди My 3, 6; B 7 || *djóti, ‘djoû.- 
бб Vi 16 | guð- Vi 35 ën Vi 47 | dau 
Vi ^1 (E. Simonet) | «djwóti» Vi 736 | «djou- 
wóti» Vi “42. 

C. *parer, -è..., *pá-? paré, -é To ‘36; A 60; 
Mo ‘5, 42; S 29, 37; Ch 16, “19, 26-28, 63, 

'64; Th 5, 24, 62-72; Ni 1, 72 | pá- S 1 | pà- 

Mo 64; Ni 90 | «parer» To 37,99 | pare Mo 23 
| pā- A 55 | -ë Mo 1 | parë Mo 37 | -& A 37,44 
| «-œ» A "20. 

D. 'jaunir':$ gèni Ar 2; D 34, 64, 81, 110; 
W 760, 63; H 37, 69; L 1, 113; Ma 2-9, 19, 36, 

39, 43, 51; B 21, 22; Ne 11, 15 | -i Ni 20; 

Ne 4, 5 | -é Ni 19 || gani Ph 15; Na 79 || góni 
D 123; Ne 22, 24, 31, 39, 76; Vi 22 | -i D 136; 

Ne 51 | -e Ne 44 (enq. J.H.). 
E. *conrer'...: kóré Ni 90 (?) | -èy Vi 38. 
Е. ravancer P avási Ch 33. 

! La question est généralement traduite telle 

quelle. Mais à L 1, on note que c'est mauvais 

de mettre les fruits “so lès strins “sur la paille', 

et qu'il vaut mieux les mettre sur des lattes. À 

Ni 90, on distinguerait fé méri (ou päré) su du 
stré (paille) et fé köré (?) su dèl pày [balle?]. — 

En fait, pourtant, on mettait bien les fruits 

mürir sur la paille ou dans le foin (v. par ex., 

pour là Wallonie malmédienne, ViLL. «góthi 

murir sur la paille» et témoignage de J. BASTIN 

pour Faymonville, repris par HAUST, Étym. 
111; v. aussi n. 6). 

2 "laisser": /ёуї L 66; Ve 26; My 1 (Lerho); 

-Í Ni 20; Ve 26; -i B 12, 15, 19; -é A 60; -& А 

1 (ou lês); lyi Ph 45; ley Ve 40; B 23, 28; 

leš Ni 72; -è A 1 (ou leyà); — "mettre": mèt 

To ‘36; A 44; Mo 23, 42 (avec 'parer); Ni 1; 

Na 109: L 1 (avec 'jaunir"); Ve 38; My 6; Ma 39 

(il a métal). 

з Ajouter Na 1 mêri, d'après la q. 81 («blet- 
tir»): ~ tro fwar. 

4 Ajouter Vi “34 (Gloss. S'-Léger) *djouóti 

‘faire mürir en jaunissant', et *djouó, m., 

‘réserve de fruits secs en cachette à faire 

mürir. — Pour My 1, Cunibert a répondu 

*góti (?) pour '(poire) blette' (q. 79); VILL. 

notait encore «gôthi murir sur la paille», mais 

Scius déjà glose *góti ‘perdre sa saveur, des- 

sécher’. — А Н ‘42, góti ‘ratatiner’: ô frütéc 

góti ‘un fruit ratatiné’ , i gôris ‘il se ratatine, la 
peau se fronce', s frésiy (se dit des pam dé 

kórpádu ‘pommes de capendu'). — А L 45, 
ебі s'emploie dans d'autres contextes ['mijo- 

ter, cuire']: *lès crompíres (pommes de terre) 

gôtihèt, èles sont gôtiyes en cuisant; *i n’ si fåt 

né lèyî gôti (èl couléye) ‘il ne faut pas se lais- 

ser g. ['cuire'?] au coin du feu’. — Le verbe se 

dit aussi pour ‘couver (feu): v. ALW 5, not. 

39, E (et n. 12)... 
5 Quelques réponses aussi aux not. 93 BLET- 

TIR et 92 BLETTE, E. — FEW 7, 626b PARARE. — 

À Mo 42, on met paré sur la paille les pommes 

et les poires pour les faire mêri à leur aise 

pour l'hiver; à Mo 64, müri sur la paille, páré 

à l'intérieur de la maison. 
6 V. aussi not. 93 et 92, ainsi que 148 MÜRE 

(d'une noisette), E. — La cachette dans le foin 

où on met les fruits à jaunir: "une" *djónichéte 

(sónisét) D 136, 141; Ne 51. = Spécifier le 
sens *mürir' et ajouter le dérivé substantival 

'-jssette' FEW 4, 24 GALBINUS. : 

7- Ajouter Vi ‘34 (Gloss. S'-Léger) *conréy 

‘laisser mürir (par ex. poires et pommes). 

Le point d'interrogation de Ni 90 ne porte 

probablement pas sur l'existence ou sur la 

forme du verbe, mais sur son utilisation dans 

une phrase comme celle-ci. Souvent, en 

effet, le verbe s'emploie à propos de céréales 

qu'on fait sécher en les éparpillant sur le sol: 

v. Mass. (Vi 5) *conrer; Copp: (Ni 1) id.; 

Mons *caurer FEW 2, 924b COLORARE (oü 

figurent d'autres emplois wallons), etc. V. 

aussi n. 1. — Sur *conré ‘ancien pavement’, 

ALW 4, 117b. 
5 V. aussi not. 93 BLETTIR, D. 

92. BLETTE 

Q.G. 79 «une poire blette». 

Sauf dans une petite zone, au nord-est, oü (B), "Ыег (A), ou, plus rarement, le participe 

s'est implanté un emprunt du flamand vookak | 'bletti', est le terme habituel. 
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Cependant, beaucoup d'autres réponses ont 
été notées, qui ne sont pas toutes vraiment 
équivalentes (certaines s'appliquant à un fruit 
mûr, à point; d'autres, à un fruit pourri). Ces 
réponses ou bien glosent la notion (‘trop mûr’, 
"trop avancé', C, D) ou bien, plus souvent, la 
précisent, en mettant l'accent sur un aspect 
particulier de l'état (meurtrissures, H; consis- 
tance, J; couleur, taches, L)... Beaucoup de ces 
termes reparaîtront dans d'autres notices, dont 
ils seront vraiment l'objet, et où ils seront exa- 
minés plus en détail; ici, pour simplifier, on les 
regroupe sous des rubriques sémantiques. 

* ALCB 635 (blet). 

A.*bléte!...: blét No; To 2, 7, 13, 27, 28, 
^36, 39, 48, 757, 58, 73, 94 (-à-), 99; A; Mo A 
17-23, 29, 41-44, "75, 79; S 6-19; Ch 16, ^19, 
27-43, 54, 758, 61, 63; Th 2, 24, 29-82: Ni l, 
б, '9, 28, 729, 33, 39, 45, 72, 90, 93, ‘97, ^102, 
112; Na 1, 22, 44, 59-107, 109, 112, 116, ^120, 
127; Ph 6, 11, 33, 42, 47,53. 61, 69, 81-86; 
Ar; D 7-30, 34, 38-68, 73-96, ‘100, 101, 110- 
120, 136; W 45; H 1, 21, 42, 49-53, 68: L 29, 
113, 114, 7/6; Ve 1, 6 (q. 81), 8, 26, 31-47; 
My 1,3,4,6; Ma 1-12, 19, 20, 29, 36, 39. 51 
(2), 53; B 71, 4, 5, 6-12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 
28, 30, 33; Ne 4, 5, 9, 14-43, 47-69, ‘70, 76; 
Vi 2-25, "36, 37-47 | -et S 36; Ch 26; Na 135; 
Ph 15, 45, 54, 79; D 36; Ma 42; Ne 44 | bélèt 
To 1 | hélet To 78. 

A. *gléte? glèt S 1,31. 
A^. *blétche? Mac Ve 40 (ou -èt); My 1 

(Lerho, ou -er) || *bléke:? Mët Н 2 (trop mûr): 
Ma 24. 
A“. *blëtëye, -i(ye)^...: blètèy L “90: Ma 42 

| у Ch 4, “64; Ni 107; Na 130; D 40, 72, ^91; 
Ma 35, 43, 46; Ne 11 | -iy B 12 | -i Ch 72 | -i 
B 2, 3, 27. Comparer H 1. 
В? *fócak, *foü-: fókak W 8 (q. 81, ou -ac), 

^9, 10, 13, 30, 39, 66; L 1, 7, 35, 39, 45, ‘50, 
61, ^75 | fai- L 19, 732, 43, 66; Ve 6 (d’où, par 
réinterprétation, kak seul) || *fócwak: fókwak 
L 85 || *fócat": fókat L 29 (de belle apparence, 
mais gâtée à l'intérieur) || *fócatch, “fofi-: 
fókaé W 8 (ou -ak q. 81), 63 | fū- L “90, 101 
| *fócas”, *fou-, *foü-: fókas W 1,35, 36: H 1, 
^26, 728, 739, 42, 46, 49 (se rapporte au goût), 
53 (ou kó-) | fu- H 2 (devenant sèche) | fä- 
L 94 || *fóca, *foü-: fóka L 66 (ou fà, fūkak) 

|| *cókas^: kókas H 53 (ou fó-) || “cak: kak Ve 6 
(ou fü-). 

= C. '(trop máüre)...'.5 "mûre? W 59 | bien 
mûre’ Ni 20 (‘encore plus que mûre’) | "trop 
(trò) müre' Mo 20; Th 5; Ni 19; Na 1; D 15; 
W 3, 42; H 8,38 (Gives); L 2; Ve 26; My 2] 
"mêre ta flate' Na “20 (cf. J 1). 

D. '(trop) avancée": avósiy Ni 20 || tròp avá- 
siy Na 30 | trò avósiy W ‘32 | «tro avanchée» 
A 57. 

E. 'parée' «parée» То 37 («il est plus que 
temps de la manger»); A 28 (à point) | paré 
To 757, 71 | -e Th 25 (fort mûre) | trò paré 
Mo 37. 

F. 'passée*:* paséy L 101 | -éy H 726. 
G. 'pâmée':? рйтё Mo 64 | paméy Mo ^5. 
= H. «blessée, froissée...». 1. 'blessée': 

blèséy Ma 51; Ne ‘50 | -é В 21 | -îy D 123: 
Н 38, 69 | -ï(y) Vi 21 | -i D 132 | -i B ‘14.10 
Comparer À. || 2. "froissée*:!! frósiy Ni 26; 
Na 129 | fruséy Mo 9 | -é Th 751 (& pë 
pomme, masc.) | flausiy Th 62 (blessée par une 
chute, un coup) || 3. "bouill-ée...':!2 bui Vi 721 
(froissée d'un coup) | -i Vi 21 (à La Hage) | 
bày Vi 35 (blessée) | bæi Vi 27 (id.) | bèyit 
Vi 43 | bait Vi 47 (froissée par une bay, un 
coup). 

I. *bouritche"?...: burič Th 46 (pourrie); 
Ni 85; Na 1 (gâtée: M. Binot), 19; Ph 37 | bő- 
Н 37 | buréč Ni 7102 | -é Ni 28, 98. 

= J. «molle, ratatinée...». 1. *à flate:! a flat 
Na 720 (‘mûre —', comparer C); Ve 24 || 17. 
*(à) flatche:? Лас Na 49; L 106 (q. 81 'deve- 
nir —', mais q. 79 'poire' a fl.) || 2. *moflasse, 
*mouflate:'^ môflas Ni 11, 61; Na 44 | maiflat 
Th 14; Ni 36 (poire ou pomme cueillie trop tót 
et qui «se retire», se ratatine), 38 || 3. *rakè- 
tchéye, -owe:!? rakécey L 106 | -òw L “50 || 
4. *rótyiye, *rwétéye!*...: rotyiy Ph 16 | -tíy 
Ni 17 | de rótiyé 'poires' Ni 6, 9 | ‘une’ 
riwétéy 'poire' L “50.19 

К. 'fausse':?? ‘une poire qui est' fås L 45 
(ou B). 

L. ‘jaune, tachée...'. 1. "jaune gèn 
L 106, 116 || 2. "(en)tachée...': tacéw Na 23 
| -kéy Мо 9 | -ké(y) A 44 || ereciy H 27 || 
3. *émísséye:? èmisèy W '42 (se dit seule- 
ment des pommes et des poires); Ma 12 
(tachetée). 

= M. 'gátée':? wastéy Mo 58 | gåtèy Н 67. 

1,21 
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N. "(à moitié...) роштіе":2* pairiy Ch 27 | -ï 

W 21 (in ~ për; ~ kòm un kic, cf. J 3) | puris 
To 2 | a тий pūrèy L 2 | -- -iy Ma 12 | a muti 
p'üris To 6 | atéd (atteinte) dë регі To 2425 

! FEW 15/1, 159a *BLETTIAN. — Ajouter Ma 

40 ‘les poires sont en blette' è blèr; comparer 

"tomber en une? *blésse, "en un! *blétin ‘tom- 

ber en morceaux', ALW 4, 215, et not. 93 

BLETTIR, ci-dessous, n. 2. — Autres emplois: 

Ve 42 dé blété krópir ‘pommes de terre gátées 

à l’intérieur’; lu pá (pain) è ble ‘il a au milieu 

une raie dure, mal сийе’ [comparer PIRS. 57 

*bléte]; lé dórey (tartes) só blét ‘il y a une raie 

dure en dessous du kórë' (‘marmelade’, v. 

ALW 4, 331b). — Cf. not. 111 GROSEILLE, 

ADD. I 2. — SYNT.: on répond parfois 'une 

poire qui est blette; elle est blette' (à To 73 "la 

poire" i yè blèt); en général, par une épithète, 

antéposée aux pts en italique dans le tableau 

(antéposition ou postposition à Ve 32, 40; et 

à B 23 blét 'poire" (J.H.?), mais 'une' pum 

blét (enq. É.L.). — Le masculin est générale- 
ment identique au féminin; mais *blët (ble) en 

quelques pts: v. not. 93 BLETTIR, A”. 

? Altération de l'initiale (comparer, FEW 

15/1, 159a *BLETTIAN, Queyr. glet, -0 “blet), 

probablement ici favorisée par l'attraction de 

*gléter ‘baver’: à S 29, on dit qu’ ‘èle glète 

cand èle bléte. — À Vi 22, une poire blette *tri- 

tche ‘jaillit? (cf. Gloss. S'-Léger *tritchi 2); à 

H 38 (à Gives), 'elle est pourrie [au point] 

qu'elle! *brotche “jaillit (cf. DL *brotchi, 

ALW 15, not. 20, n. 14); à Ve 26, *éle gote 

(goutte) 'd'étre trop müre'. 
3 Altération par rapprochement du malmé- 

dien *blétch (ou -a-) ‘pâle’ (Scius), liégeois 

*bléke 'insuffisamment cuite, d'une brique' 

(DL; mal transcrit -è- par FEW 15/1, 154a 

BLEICH); v. vol. ultérieur. 

+ V. Vinfinitif à la not. 93, A. — CARL? *blèti 
‘blet; fortement contusionné' (Ch ^29). — On 

sépare "blessée? (H 1), qui procède du méme 

radical, pour le rapprocher de types sémanti- 

quement plus proches. 

5 L'antéposition de l'épithète est rare avec 

ce type (L “32, 45 et “50 seulement). — Autres 

applications: fókas Na 128 (creux, du radis’; 

L. Wartique); H 1 Cd: ou farineux par excès 

de maturité, d'un fruit), 38 (à Gives, seule- 

ment du radis). — Adaptations trés diverses du 

flamand VOOKAK (DL; GESCHIERE 119; FEW 

17, 434b), dans lesquelles on devine diverses 

réinterprétations par étymologie populaire: ini- 

tiale transformée en préfixe (*foñ 'fors'), qui 

peut disparaître à Ve 6 (*cak); finale alignée 

sur le suffixe adjectival -as (< -ACEU: compa- 

rer *molasse, *Ропахѕе...); rapprochements 

avec *fókf ‘battre la terre’... (DL) et avec tea- 

tche ‘fruit tapé’ (DL; vol. ultérieur), avec 

"aus! (cf. К)... 

6 Pour 'müre', v. ALW 1, not. 66 (oü on 

corrigera dans le tableau H 8 mawdr en maór). 

Variantes: L 2 mawèr (-ér). 

7 Le sens habituel du verbe est 'márir'; 

v. not. 93, E. 
* Comparer not. 93 BLETTIR, F. — Ajouter 

FEW 7, 708b *PASSARE. 
? Type connu dans de nombreux sens: 

*g'évanouir' (BAL 249 s pámé; DEPR.-NOP. "e 

pamer; PIRS. *paumer...); ‘étouffer, suffoquer' 

(ALW 15, 196a, 197b); 'se couvrir de buée’ 

(DEPR.-NOP.; BAL); 'pérdre son lustre” (DELM. 

*se pâmer); ‘perdre sa force, à propos d'une 

boisson alcoolisée’ (To 7 Maps "e pamer ou 

-0-)... Cf. FEW 12, 138 SPASMUS. 

10 Ajouter Ne 44 ‘ils (les fruits)" *sont tout 

bléssis (q. 88). 

п FEW 3, 831b *FRÜSTIARE. — Dérivé subs- 

tantival *frochon ‘mauvais fruit’ (GRANDG., 1, 

223, repris par PIRS.). 

12 Cf. Vi ‘5 +Ьйуї ‘bossuer, bosseler' 

(Mass, ‘34 *beuyi ‘cogner, faire des bosses”; 

ALW 15, 76b. FEW 1, 608а BULLA. 

B D'après (eng. c'est un adjectif. PIRS. 

donne *bouritche ‘pomme gâtée ou blette' 

comme substantif, alors que dans l'exemple 

qu'il cite, c'est un adjectif (rectification déjà 

faite par Haust, ВТР” 9, 63). Mais pour COPP. 

aussi [Ni 1], *bourike ‘pomme de terre pourrie” 

ou -itche ‘id. ou fruit pourri’ est substantif. De 

même, d’après CARL.?, à Ch ‘19, “35, 42, où le 

type s'emploie aprés préposition: *éne pwáre a 

boüritche ‘poire trés blette’; au figuré, "en: 

èfant polri а ~ ‘très gâté’. — Étymologique- 

ment, le terme parait bien être un substantif: 

"bourrique? dans un sens figuré, ou peut-être 

plutôt déverbal de "bourriquer' ‘froisser, meur- 

trir’ (DELM. bouriquer, FEW 1, 636a BÜRICUS, 
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où on ajoutera DEPR.-Nor. *bourikí, -tchf 
"froisser'; Dasc., Suppl., -kf ‘tourner le *bouri- 
кёг (‘manivelle d'un treuil’), CARL? -tchf 
*bourreler, meurtrir' ...). 

^ Littéralement ‘à bouse’. FEW 15/2, 133b 
FLADO. 

5 Variante de аге (v. DL et FEW, 1.с.), 
mais pour les formes sans préposition, on ne 
peut exclure l'adjectif *flatche ‘mou, flasque’ 
(FEW 3, 611a FLATS avec renvoi à FLADO; mais 
cf. aussi 3, 593a FLACCUS). 

/ Dérivés en -as(se) < -ACEU et en -ate < 
-ATTU (ce dernier manquant à FEW 16, 573a, 
all. MUFFEL). L'adjectif *mo(u)flas^, -és^ *mol- 
lasse’ est bien connu (v. les dictionnaires et 
vol. ultérieur), mais n'était pas spécialement 
appelé par la question. À Th 29, èl pé (pain) è 
malas. — Autre dérivé: *mouflu ‘creux (du 
navet)” Mo 58; S 31. 

7 ‘ratatinée, ridée comme un fruit tapé’ 
(v. vol. ultérieur). FEW 16, 316a KETSCHE. 

8 À Ni 17, se dit d'une poire blette, mais 
davantage de pommes de terre ou de légumes 

devenus flasques pour étre restés trop long- 
temps dans l'eau sans cuire: yê rOtéšnë infi- 
nitif r@té. À Ne 11 ‘les pommes’ rótisé, só 
rôtiy ‘sont ratatinées' (q. 88). — FEW 16, 738b 
RÓTJAN. 

2 Ajouter D 96 ‘une pomme’ di molic 
*mollasse'. Cf. La Louv., Jam. *molitche “mou, 
amolli' (FEW 6/3, 52a MóLLIS). Ici forme ren- 
forcée par le préfixe 'de-' ou introduite par la 
préposition 'de', comme 'pomme de douce 
(sur)' (not. 88, 89). — V. encore *pompache, 
not. 93 BLETTIR, / 2. 

20 Comparer ‘faux’ ‘creux (arbre)': not. 67, F. 
* Le verbe ‘jaunir’ se dit souvent pour 

"márir', sans nuance péjorative (v. not. 91, D). 
2 V. ALW 8, 317b, n. 3. 
23 Cf. not. 94 GÂTER. 
2 Cf. not. 95 POURRIR. 
^ Réponses «véreuse»: L 14 vèrmòyés; 

L 29 vèrmòlés (une poire blèt est ~; une fókat, 
non); — masc. vyéró Н 38; L 14 (q. 88 divni ~). 
— Comparer VERMOULUES, ALW 4, not. 22. 

93. BLETTIR 

Q.G. 81 «les fruits vont blettir et pourrir par ce temps». 

Beaucoup de lacunes, l'enquéteur n'ayant 
parfois noté que la deuxiéme partie de la q. (v. 
not. 95). Le verbe '(se) blettir' (A) est souvent 
concurrencé par une expression avec adjectif — 
'(de)venir (être) blet...' — ou par un verbe de 
sens plus particulier. Cf. la not. 92 BLETTE, 
dont on suit le classement et à laquelle on ren- 
voie pour les explications. 

A. (se) blettir'.! *s' blèti: s blèti A2; Ch ‘19 
| si (vô) bl. Ma 12 || *blèti, -l. -ir, *bli-...: blëti 
To 58; A 7; S 13, 29; Ch 4, 16, 27-43, ‘54, 63, 
“64; Th 24, 54, 62, 72, 82; Ni 1, 33, 90, 112; 
Na 59, 79, 84, 107, 109, 116, 127, 130, 135; 
РЬ "11. 15, 33, 42, 47, 53, 54; Ar; D 7, 25, 38, 
46, 72, 73, ‘91, 94, 7100, 101, 120; H 49, 53, 
68; L 94, 113; Ve 1, 24, 37-41, 44, 47; My 3, 
6; Ma 2-12, 20, 35, 39, 42-46, 53; В ‘1, 2, 73, 
4, 6, 9, 12, 714, 15, 16, 22, 23, 27, 30, 33; 
Ne 11, 14, 16, 26, 33, 60, 65, 76; Vi 8-16, 22, 
^36, 43-47 | ble- Ph 79 | bléti, -é To 24; Ni 102; 
D 136; H 21; Ma 19; B 5; Ne 4, /5, 43, 51, 57; 

Vi 38 | -é To 43; Ni 6, 9, 28, 45, ‘97, 98 | -ir 
To 27 | -ir No 2,3 | bliti Ve 32, 342 

A. *gleti: glèri S 31. 
A”. ‘venir (devenir être) blets' 4 *blet: blè 

avec 'venir' Vi 6, 42; 'devenir' Ni 72; Ve 34; 
My 3-6; Ne 9; 'étre (seront)' S 36; Ar 2; B 22 
|| "hiet". blèt avec 'venir' To 7, 13, 39: Ne 
63; 'étre' To 73; A 1, 50, 752; Mo ‘75; D 110; 
Ne 69 (‘seront bientôt’); 'devenir' To 28, ‘36, 
57, 94; А 12, 37, 55, 757, 60; Mo 1, 29, 740, 
41, 44; S 1, 19; Th 72; D 38, 84, 96; W '45; 
H 1; L 114; Ve 6, 35, 38, 40; My 1; B 11, 23 
(f.), 24, 28; Ne 722, 23, 24, 31, 49; Vi 38 | 
bélét To 78 (dévnir) || blet avec "devenir 
Ch 26; 'étre' Ph 45 (f) || *glet^: "devenir? glèt 
S 1 || *blétch: "devenir" blèé My 1 (Lerho) || 
*bléke: "devenir? blék H 2; Ma 24. 

B. "devenir" *fócak, ‘foû- (et variantes)? 
W 1,8, '9, 10, 13, 39, 66; L 1, 7, /32, 35, 43, 
45, 50, 61, 66, “75, “90; Ve 6 (kak). 

= C. 1. "devenir? trop mûrs’ Na 20 || 2. 
"mûrir trop fort.? trop rade (‘vite’): "mûrir trop 
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fort' Na 1; W /56; Ve 26 | -- trò rat W 3 | -àt 

Mo 20. 
D. '(s') avancer...': aväsi Vi 37 | -vó- L 35 

(lè lèyi ~ ‘les laisser blettir’) | - Ni 20; W 732 

|| s avási Ch 33 | -i Na 30 || 'étre trop avancé”: 
es tró z avási L 39. 

E. parer": «parer» То 37 | -é To ‘71 | «-œ» 
A 28. 

F. "passer": pasé, -é Н “26, 37, 39; L 101 

Có). | 
G. 'pàmer': pamë Mo ‘5 | på- Мо 64. 
= H. '(se) besser": blesi D 123; B 21 | -i 

Na 129; H 38 | - D 68; Ma 51 || s blèsi H 69 
(z ~); Ne ‘50 || ‘ils sont tout" blèsi Ne 44.7 

= І. *toürner Ca flate, ‘a tchatcha): türné 

H 425 || r. a flat Ph 81. Cf. BLET, J 1; et ci-des- 
sous Г 1. || t. a саса? L 66, 87. 

Г. 1. ‘devenir *flatche': flat L 106. Cf. 

BLET, J 1“. || 2. ‘devenir *pompaches':'? pópas 
А “57 || 3. "ramollir": ramoli A 7 | -i Mo 42 || 4. 
*rótyi...: ràryi Ph 16 | rôti Ne 11 (èl rótise, èl 
sô rótiy 'ratatinées") | поё Ni 6, "9. 17 | rweti 
L 750, “99. Cf. BLET, J 4. 

J. 1. 'jaunir': geni W “60; L 116 | -/ Ni 20. 
Cf. BLET, L 1 || 2. "se tacher (s'entacher)': 
stači Na 23 | -kī Th 5 | -fy Mo 9 | s eteci H 27 
|| 3. *s'ëmisser: s èmisé W “42 (i s vô ~). 
Cf. BLET, L 3.11 

1 Indicatif prés. 3° pp.: Ar 1 ‘ils' blèriso. 

2 Forme avec umlaut, habituelle à ces pts. 

On y a noté, sans umlaut, l'expression 'tom- 

ber en un blett-in', qui se dit de fruits qui 

pourrissent ou; au figuré, d'une personne qui 

devient impotente: Ve 32 rumé èn ó Біг", 
Ve 34 — èn ón blétég. Comparer not. 92 
BLETTE, n. l. 

3 Pour la forme de '(de)venir', v. en ADD. 

4 Masculin, sauf à Ph 45 ("роітеѕ') et B 23. 

— Sauf en quelques pts, oü il a une finale voca- 

lique, le m. est généralement identique au f. 

(not. 92, n. 1). 

5 Cf. not. 92, B. 
6 Cf. not. 91 MORIR; 'trop': trò. 

7 L 19 "les fruits' su blèsè avu l vë ‘se bles- 

sent avec le vent’. 

8 À H 1,rdrné se dit des cerises, surtout des 

griottes: lè griyén vô —. 

9 Cf. ALW 4, 332b (t. 27): *tchatcha “bouil- 

lie, marmelade'. 
WA To 99 pópas, adj. ‘creux, soufflé 

(navet, cornichon, radis); par extension, gonflé 

(du visage d'un buveur)'. — Dérivé en -ACEU à 

ajouter FEW 9, 141-3 POMP-. 

! On néglige les réponses signifiant ‘gâter’ 

ou ‘pourrir’. — Autres réponses: ‘пе se conser- 

veront pas! No 1; To 1; "ne se garderont pas” 

(ni s ódró në) Ат 1; ‘ça n'est pas (ni)! *mar- 

chant (‘vendable’) Mo 79. — А W 35 et 36 

kràylé ou pèté ‘se crevasser’. | 

ADD. "devenir" (dans types A", B, C 1 et 

I 1,2). 

1. *div^ni, *dim"ni, *du-...: divni L 14, 61, 

^90; B 23 | dév- А 55, “57, 60 (-е-); H 1 | divni 

H 2 | dimni W 1, “8, 9, 10,13, 39: L 1, 7, 35, 
45, 50, 61 (ou div-), 66, “75, 106, 114; Ma 24 

| démné W 66 || duvni L 43; Ve 34; My 1 

(Lerho); B 11; Ne 49 | duf- Ve 6 | dum- Ve 38, 

40; My 1 || devni To “57 | dëm- My 6 | dévni 
A 37 | «dev-» A 55 | démni Mo 41 || dèvni A 12 

(ou -ir), 60 (-e-); Mo 1, 29; S 1,6, 19; Ch 26; 

Ni 72; My 3 | -i Mo 44 || *dév'nir, -їг...: dèv- 

nir A 12 (ou - | -ir To 28, 94 | dév- To 78 || 

*div'nu, *duv'-...: divnu D 38, 84, 96; L ^32 | 

divné Na ‘20 | démné W ‘45 | duvnu Ne 9, 

"23,24 | dév- Ne 22 | -né Ne 31 | dèvnu B 24, 
28; Vi 38. — Futur simple 3° pp.: dvéró Ve 35; 

My 4. | 

2. "venir (blets)': vni Ne 63 | -i Vi 6 | -ir 

To 7, 13 | «ir» To 39 |-и Vi “42. 

94. SE GÂTER 

Q G. 82 «ils [les fruits] pourraient se gâter si vous les laissiez au dehors». 

Question peu intéressante. Non seulement 

l'énoncé est contestable («c'est tout le 

contraire», dit le témoin de Na 30), mais la for- 

mulation a dû provoquer des réponses pronomi- 

nales par gallicisme (v. n. 2). En outre, "(se) 

pourrir remplace souvent '(se) gáter'; pour ces 

réponses, cf. not. 95. Quant au type A ('gáter"), 

il a partout, sauf à l'ouest, une allure francaise: 
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g- au lieu de w-; perte du s d'appui; et même, en 
namurois, â au lieu de ô. 

* ALF 628. 

А. '(se)? gáter'? *waster, -&, -èy...: wasté, 
-é Мо 17, 29, 41, 42, 58; S 1, 70 (ou s ~), 13, 
19, 29-37; Ch 16, 26; Th “2, 5 | -ë Th 25 | -č 
A 37 | -èy Mo 44 || *water...: waté, -é To “36, 
58, 78 (wà-); À 752, 55, 60 | «wáter» To 99 | 
«wate» To 43 | waté A 50 | -è A 28 | wàtœ 
А 18 | wā- То 757 | wet To 771 || *gater...: 
gaté Mo 23 | gà- To 39 | gă- To 1 | gaté Mo 1 
| -ë Vi 43 || *gáter, -i, -è...: gâté, -é No 1: 
To 28; Ch 33, 43, 61; Th 24, ‘51, 53, 62-72; 
Ni 6, ‘9, 11-19, 26, 38-72, 90, 93, ‘97, 112; 
Na 6, 79 (q. 88), ‘20, 22, 23-69, 79, 84-101, 
107, 109, 112, 130; Ph 6, ‘11, 75, 16-42, 45, 
47, 54, 69 (ou 'se' ~), 79-84; Ar 2; D 110, 
120-136; W 3; H 27,27, 728, 53 (q. 796); L 61, 
87; Ve 31, 34 (ga), 38, 40, 41, 44, 47; My 1, 
3-6; В "1, 2, 3, 6, 9, ^14, 16, 719, 22, 23; 
Ne 11, 20, 722, 23, 24, 31, 43, 51; Vi 2, 25, 
37,46 | -i B 4,5, 7| -é Th 54 | -e Ar 1; Vi 38 | 
-è Ni 33; Na 116, 120, 127, 129, 135; Ph 16, 
33, 53, 86; D 7, 25, 36, 38, 40, 46, 58, 68, 72- 
81, "91, 94, 7700, 113; Ma 1, 36, 39, 46, 51; 
B 11,21, 24, 27, 28, 30, 33; Ne 4, "5, 9, 14-16, 
26, 47, 49, 50, 63, 76; Vi 16 | -èy Vi 13, 721, 
27, 36 | -ey Vi 22 || *gáter, -è...: gàté, -é, gå- 
Th “46; Ch 4; Ni 20 (ou 'se' —, Ard.), 36; D 30 
(ou "sei ~), 34; W ^8, "9, 10, 27 (q. 81), 30,35, 
36, 39, 42, "45, 56, 59, 63, 66; H 1,2, ‘26, 
37 (q. 81), 38, 739, ‘42,46, 50, 67, 68; L 4, 45, 
106, 113, 116; Ma 3-9, 19, 29, 40 | -è Ne 33, 
39 | gòté, -é Ch 27; L 1, 2, 7, 29, 790, 94; Ve І, 
24, 26, 32 || *goter, *gó-: gôté, -é L 19 (ou "ве" 
-), 43, 66, 101 | gó- Ve 8; Ne 44, 57, 65, 69, 
70 || *guéter...: gëté Vi 6, 8. 

B. (se)? *brader?...: bradé, -é No 3 (ou 
-é ); To 27, 37 | -é To 73. 
C. (se) *garchin&?...: garsiné A ‘10, /13 

(gàr-) | «-æ» To ‘57; A 12 (enq. compl.; -é&/à 
J.H.). 

D. '(se) pourrir’ passim; cf. not. 95 5 

! Quelques formes conjuguées (non prono- 
minales partout sauf à Na 1, 109; Ve 40): '(se) 
gáteront': gaätrô Na 109; D 101; gå- Ma 2; 
'(se) gáteraient': gátré Ve 40, 42; Ma 35, 43; 

gå- Ma 2-4, 12; gátri L 35; gò- L 14, 94; 
gátrén Na 1; -in My 6 (i n ~ ša ‘ils ne gâte- 
raient déjà’, ‘ils ne pourraient gâter’). — À la 
q. 81 («les fruits vont pourrir», not. 95), quel- 
ques réponses 'gáter'; on a porté dans le 
tableau celles qui manquaient à la q. 82; 
variantes (formes de la q. 82 entre parenthè- 
ses): s wastéy Mo 44 (-ey); z gáté Th 53 (-à-); 
gâté Vi 43 (-a-). — Sous des formes conju- 
guées, le type apparaît à diverses q. (6, 796 et 
798; 1411 «j'ai une dent cariée»: cf. ALW 15, 
not. 69, A). La q. 798 permet d'ajouter: 'ça 
(se)' gat Ch 63, ‘64, 72; Ni 80; D 15; Ve 37, 
39; My 2; -à-, -â- Th 14, 43; H 49, 53; Ma 24; 
-ó- Ve 6; — la q. 1411: W 21 gåt. — Parmi les 
variantes, on remarquera surtout, à la q. 1411, 
les formes plus picardes wast- Mo 23 (tableau 
gat-), wat- To 39 (gàt-); à l'inverse, gat- S 1 
(wast-). — Menues variantes de longueur: 
q. 1411 gat- (-à-) D 120; Ne 20; gát- (-a-) 
Mo 1; -d- (-a-) Vi 43; — de timbre: gáât- (-à-) 
Ch 4; W 59 (ou -à-, -ó-); L 116; Ma 29, 40; 
Ne 33, 39; gåt- (-à-) Ni 19, 38; -ó- (-4-) Н 67 
(-д- aussi aux q. 796 et 798); -d- L 2 (-ó-), 19 
(-0-). = À la q. 798, "с̧а" wat A 7, wèt To 771 
(«wint-»). 

? Les pts oü la réponse n'est pas pronomi- 
nale à la q. 82 sont en italique dans le tableau 
(v. aussi n. 1). À la q. 81, on répond plus sou- 
vent 'gâter': No 1; A 28; Th 25, 64; Na 112; 
Ph 81; Ar 1; D 34, 81, 113; H 50, 67; L 2, 43; 
Ma 36, 40; B “19; cependant, alors que rien 
n'y incitait, "se gáter' à Mo 729, 44; Th 24, 53; 
Ph 6; L 1. Aux q. 796 et 798, nombreuses 
réponses non pronominales, notamment To ‘71: 
Ch 33, 63, ‘64, 72; Th 14, 24, 43, 64, 72; Ni 6, 
80; Na 135; Ph 37, 42, 53; D 15, 25, 94; 
W “42; H 2, 49, 53; L 29, 116; Ve 6, 37, 39; 
My 2; Ma 24; B 22, 27. 

+ FEW 14, 205a VASTARE. — À А 44, on n'a 
répondu маг, part. passé, que pour un enfant 
(ёп #a — i Il ô ~); pour les fruits, ‘pourrir’. — 
À Ni 19, on distingue trois degrés de pourri- 
ture: 'gáter', 'pourrir', "pourrir" *à flate; à 
Ni 20, 'jaunir' (gèni), 'pourrir', 'pourrir' *à 
flate. 

* FEW 15/1, 233b BRADEN. Type bien connu 
en rouchi oü il a souvent un sens général 
(v. BTD 10, 443-4), mais ой, parfois, il s'est 
spécialisé au sens ‘gâté moralement’ (v. Mars 
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[To 7] bradé; BOURG. [To 6] «bradeü» ‘enfant 

gâté’); comparer encore ALW 15, not. 69 

CARIÉE, C. 
5 "garçonner'; v. FEW 17, 615b *WRAKKIO. 

Cf. ALW 5, not. 76 ABÎMER (des vêtements), E. 

— Ajouter ‘ils vont être" gar$iné To 24 (q. 796). 

$ Autres réponses: À 7 i wasträttæ (ind. 3° 
рр.); cf. ALW 5, not. 76, H^; — ‘tourner à rien": 

türné a ré Ve 39; comparer tünrô a ré H 67 

et Ma 12 (q. 796), sa tun a ré H 49 et 53 

(q. 798); "tourner a *tchatcha' L 66 (cf. not. 93 

BLETTIR, D; — 'étre' *foutu Vi 43. — ADD. 

SvNT. (type А) ‘ils se pourraient gáter' Ni 20 

(Ard.); Na 84, 135; W '45; L 1, 4, 7, 45-66, 

101-113; Ve 40; B 16. 

95. POURRIR (carte 41) 

Q.G. 81 «les fruits vont blettir et pourrir par ce temps». 

On ne retient ici que le type 'pourrir', en 

complétant pour certains pts (entre crochets 

dans le tableau) par la q. 82 «ils pourraient se 

gáter...» (v. not. 94, à laquelle ont été portées 

les réponses de ce type fournies à la q. 81). 

Les deux verbes doivent étre interchangeables 

à peu prés partout. 
La voyelle du radical est palatisée en vervié- 

tois, dans la boucle de Givet et dans le sud du 
Luxembourg; mais dans Vi sud, ü procede de 

la diphtongaison de é. 
Le verbe 'pourrir' apparaît, à divers temps ? 

à plusieurs autres q., qui permettent de com- 

pléter le rableau du radical 3 
. Comparer 'pourrie' ‘cariée (dent) (ALW 15, 

not. 69) et ‘pourri ‘fainéant, paresseux? (vol. 

ultérieur). 

Ф ALF 1076; ALPic. 277; ALCB 636; 

ALLR 165; BRUN., Enq. 1267. 

І. a. *poüri, -i, -i, -ê, -ir...: pitri To 43, 58, 

“71; А 1-7, 713, 718, 720, 28-50, 55, 60; Mo 1, 
17-37, 58; S sauf 10 (I b), 36 (v. n. 2); Ch 4, 
16, ^19, 26-43, ‘54, 61, 63, ‘64; Th ‘2, 14, 25- 
46, 54-82; Ni 1, 11, 33-39, 72, 85, 90, 107, 
112; Na 22, 44-116, 7120, 127-135; Ph 6, ^11, 
33-42, “47, 53-61, 84, 86; Ar 1; D 7-64, 72-84, 
‘91, 94-101; W 1, “8. 79, 10, [13, 21], 30, 
[732], ‘39, ‘42, ‘56, 59, [60], 63: H 14 8, [37], 
‘39, 46-69; L 1, 4-29, ^32, 35, 39, 45, "50, 61, 
66, 75,85, ‘90,94, ^99, 101-116; Ve 6 (ou рӣ-), 
26, [37 (ou рӣ-)], 38, 40-47; My 2, 3; Ma; 
B ^1, 2, ‘3, 4, 7-12, ‘14, 15-27, 30; Ne 9-14, 
16, 20, ‘22, ‘23, 24, 31, 39, 65, 69, “70; Vi 25 
| - Mo 41, 42, 79 | -i, -é Na 1, 19, 720, 30; 
Ph 16; D 123-136; W 3, ‘32, 35, 36, “45, 66; 
H 2, 21, 26,27, 28, 38; B 5; Ne 4, /5, 43, 51, 

57; Vi 2 | -ê Ni (2, /5], 19, 45, 80, 93 | -& 
Ni 61; Na 6 | -ù Ni 20 | -ir To 6, 7, 28, 78 | -ir 

No 1,3 | -ir No 2; To 73 || b. *pouri...: püri 
Mo 64 | -ê Ni 6, 9,17 | -ir To 27 | -ir To 24 | 
puri À ‘10, 12; Мо 75,9; Na 23; Ph 79; D 68 

| pùrì Ph 15 | pari S 10 | -ê Ni 28, ‘97,98 | -č 
Ni 26 | -ir To 2, 13, 94 | -ir To 48 | «pourrir» 

To 36, 37, 39, 99. 

П. *pári, -P...: pāri Ar 2; D 110, 120; Ve 1, 

6 (ou pa), 24, 31-34, [35], 37 (ou pár-), 39; 

B 28; Ne 15, 26, 33, 44 (ou -è enq. J.H ), 47, 

49, “50, 60, 63: Vi 37, 43 (enq. É.L.; -é J.H.) | 
-i; -é Ne 32 (ри-); Vi 38,43 (enq. J.H.; -i É.L.). 

HI. *peáüri...: péri B 33; Ne 76; Vi 13-18, 

21,22,27 | -i Vi 6, 8. 

IV. “pai ri...: piri Vi 46 (ou pü;- enq. J.H.) 

| pňa- Vi 47 | «pueuri» Vi “36 | py&ri Vi 35 | 

«pieuri» Vi 42.5 

! À la q. 82, sans doute sous l'influence de 

la formulation frangaise, on répond parfois 'se 

pourrir' (А 1, 713; S 6; Ch 28, 63, ^64; Mo 20; 

Th 14; L 39). — Variantes de la finale (formes 

de la q. 81 entre parenthèses): -i Mo 79 (-i); -i 

Ph 15 (i); -ir No 2 Cir); -ér То 73 Cir). — 
Variantes et compléments du radical: v. n. 3. 

? L'infinitif manque parfois, à cause de 

réponses par des formes conjuguées à la q. 81: 

(présent) pūrišnu Ch 72; (futur) pürihrôó 

Му 4, 6; -д My 1; -isrá В 22; -iró S 36; 

püriró Ve 35; -à Ne 63. — Autres formes du 

futur (q. 82): puriro H 69; pürihró Ve 32. 
3 Q.G. 6 «une branche pourrie m'est tom- 

bée sur la figure», 796 «si nous ne mangeons 

pas nos prunes, elles pourriront bientót», 798 

«ça pourrit». Ajouter: pair- Mo 729, 44, 770, 
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POURRIR 

"Dor! 

“pouri. 

"pri... 

m "peüri... 

== "piri. 

"TT; S 28; Th 5, 24; Ph 45, 81; D ‘100, 113; 
W 13,21; H 28, 37, 42, 77; L ‘3,43, 57, 87; 
Ve 8; B 6, 19; Ne "38; -u- To ‘36 («pour-»), 
99; А 757 («pourr-»); Th 64; Ni 7102; pür-, 
-41- (variantes selon les q.) Mo 41; Th 53, 777; 
Ni 2 (et -4i-), 75 Gd); Ph 69; L 2; pair-, -u- 
To 1; A 752. — En outre, à certaines de ces q., 
variantes par rapport à la forme du tableau (ici 
entre parenthèses). Les variantes de longueur 
sont nombreuses: -4i- (-u-) To 2, 13, 48, 94; 
A “10; Mo 9; Ni 26, ‘97; Na 23; Ph 15 (-4r-), 
79; D 68; -4i- (-9-) Mo 64; -4- (-u-) Ni 28; 
-4i- (-ü-) Ch 28; Ni 19, 80; -9-, -ai- (-9-) To 6; 
Мо 20; S 6; Th 72; -u- (-4i-) Ni 6, “9; -- (-4di-) 
No 1, 3; To 28, 43 («pourr-»); A “13, 18, 44, 
50, 60; Mo 42, 79; S 29; Ch 4, 16, 72; Th 14, 
29, 46, 73; Ni 93; Na 44, 49, 69, 99, 101, 112, 
130; Ph 6, 54, 84, 86; D 34, 36, 58, 81; W 3, 
59; H 1, 8, 27; Ma 1, 29, 43, 53; B 4; Ne 20, 
51; Vi 2; -&- (-4i-) Ph 16; — -й- (-u-) Ne 32; 
-u- (-й-) Ve 31; Ne 44. — Variantes de timbre: 
-D- (-ü-) L 39; -ü- (-ü-) Ve 6, 37, 39; B 28; 
Ne 15, 26, 32; -ü- (-di-) Ve 26; Ma 51 (q. 6); 

4 TOME 6 
= CARTE 41 

Ne 39; -ü- (-Ž-) В 33; Vi 8. — À la q. 6, on 
répond parfois "branche morte, crevée, ver- 
moulue, sèche, suée (‘séchée’)' ou un substan- 
tif unique (v. not. 59, ADD). 

^ À la q. 796, on dit qu'on emploie 'pourrir' 
pour les prunes (*èles poárih'ront), mais 'tour- 
пег" (türné) pour les cerises, les groseilles. 

? Préciser la zone de palatalisation par la 
note 3, in fine. — Autres ex. d'alternance ou / u: 
DW 12, 24. 

° "gâter", "brader', v. not. 94; à W 59 páiri 
ou péri ('périr). À Ne 16, bráni ‘pourri’ 
(q. 26; cf. ALW 4, 70a). 

ADD. a. Conditionnel présent, 3° pp. (quel- 
ques réponses à la q. 82). 

pürihré H 49 | pu- D 64 | pü- Ve 39 | páriré 
D 84, 96 || páirihri L 45 (ou -in), 114 || püriré" 
Ch 72 | -é Ph 61 || páirihrin L 45 (ou -D | -ririn 
A 44 || «parririnté» A “52 || pürirattœ А 7. 

B. Participe passé f. sg. (quelques réponses 
à la q. 6): finales -# S 10; Vi “36, 38-47 | -is 
No 2; To 1,6, 7 | -i/és To 2 | -is To 37. 
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AVORTONS 

de fruits (carte partielle) 

*cratche Ï *raguéte 

*cratchot g *haguéte 

*cratchote £ *raguégn да ganoLLSIQONTTSV'LLV 

*cratchou £ *ragot 

*crakète 4 ^ragosse 

*crahète, -wëte N t crètchon 2089. 

*crakét A *crétchot ë "tchikéte 

*crakin Á *critchou... “ichikelète 
HINOTIVA VT 

*crakelin A "critchéte *tchikelote... 

*crakion, ` crë- À *cric'gnon *kinike, *kénéke... 

*rakéte À "eric 'gnó *clitche 

*rakelin A "cric 'gnote, -éte *criskéne 

*rákion Ò *tchike *mèrbeüle 

*räclète © *fchika *ichakète 
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96. AVORTONS DE FRUITS (carte 42) 

Q.G. 60 «... des avortons de fruits». 

Certaines réponses s'appliquent à toutes les 
sortes de fruits et aussi aux pommes de terre, 
mais il existe aussi des spécialisations, plus ou 
moins bien établies: cf. DEPR.-No». *rafiote, 
*cocogne (de poire ou de pomme), *kènike (de 
pomme de terre), *ratchote (de fruit). On n'in- 
dique dans le tableau que les précisions qui 
paraissent restrictives (soit par une indication 
entre parenthèses, soit, à partir de F, en met- 
tant entre crochets les réponses données pour 
la pomme de terre). Il arrive souvent que le 
substantif soit déterminé, comme il l'est dans 
l'intitulé de la question, par un complément 
("е fruits", "de pommes", etc.).! 

Cette notion péjorative a suscité une multi- 
tude de réponses. On classe en tête les types les 
plus largement attestés: dérivés très variés de 
radicaux onomatopéiques qui ont pu se conta- 
miner les uns avec les autres (A-E), termes ou 
dérivés de termes attestés comme noms de la 
bille à jouer (F-K), types signifiant ‘avorton, 
dernier né, être chétif’ (L-Q). Ensuite, regrou- 
pement de réponses trés diverses sous des 
rubriques sémantiques larges, non dépourvues 
d'un certain arbitraire: productions embryon- 
naires (R), caractéristiques physiques (S), petits 
fruits (7), petits objets (U), etc. (v. notes). 

Les formes du tableau sont mises au singu- 
lier. 

А? 1. *cratche (f.): krač Ch 63-/64 (ou -сд) 
|| 2. *eratchot (m.): kracó Ch 61, 63-/64 (ou 
krac); Na 19, 30, 49, 84-107, 116, 7120, 127, 
129, 135 (ou -òt); Ph ‘11, 16, 42 (surtout pom- 
mes), “47, 61, 69, 770 (pti ~), 79; D 15, ‘16, 
25, 40; H 723, "36, 38, “39, ‘42 | -ó Th 46, ‘51, 
62 | kačò Ph 6 (plutôt des pommes de terre) || 
3. *cratchote (f.): kracót Ch 33, /54; Na 1, 107 
(Verhulst), 135 (adj. dé kracóté рет; ou 
kracó); Ph 15, “40 (di pòm), 45; D 15, 30, 58 
(pommes); H 726, 37 || 4. *eratchou (m: 
kraëu D “9 (pommes; ou kri-, E 3), 85: H 1 
(pté ~, pomme)? || 5. *cratchat: krača Ma ‘31. 

A’. 12 a. *crakète: krakèt Na 1; W ^8, o 
10, 739, “42; H 21 (pommes, poires), 28, 67; 
L 1 (ou -hèt), 7, “8 (pommes, poires, noix: k. di 

èy), 14-29, 732, 35, 43, 66, ‘75, 85, 87, “99, 
101, 106; Ve 6 (s è tò ~), 8, 32 (pommes ou 
pommes de terre), 39, 41, 43; Ma 3, 4 (ou -ё), 
9, 14, 19 (Collard), 20, 24 (pommes) || b^ 
*crahéte, -wéte: krahèt L 1 (ou -kèt) | krawét 
L 4 || 2. *crakèt (т.): krake Ma 42 || 3. *crakin 
(m.): &raké Ma 4 (ou An, 12, 19, 24, 39 (pom- 
mes), 40 (surtout pommes), 43, “49, ‘50: B 2: 
Ne 9 | -£ Ni 19, 20; W 3 | -è L 45 (mieux que 
ra-) || 4. *crakelin (m: kraklên Ve 37 || 5. *cra- 
kion, *cré-: krakyó Ne ‘22, 31 | krè- Ne 7235 
B 1. *rakéte (f.): rakèt D 34, 64; W 63, 66; 

Н 68, 77; L 45, 94, 113, 114, 116, 7118 (à 
Awan); Ve 24, 26, 34, 40 (Stav.-ville et Lod.), 
41, 44; My 1,2, 4, 6; Ma 3, 9; B 2, 3, 5,9, 
^14, 23 (? ou ri-?) | rā- Ve 40 (Challes) || 2. 
‘rakègn (m., '-in*): rakèñ L 45 (ou, mieux, 
kra-, A^ 3) || 3. *rakelin (m.): raklé A 44 || 4. 
*rákion..." (m.): rakyo Ne 76 (à Louftémont, 
-ó.); Vi ^1 (E. Sim), 736, 42 | -kyó Vi 37 | 
-ki,6 Vi 43 | rókyóg Vi 27 | rókiyàg Vi 22 || 5. 
*rácléte (f.): ráklet W 21. 
C 1. a. ‘raguète: ragét W 3, 21 (ptité ~), 

36, “45 (prité ~) || b. *haguéte:? hager W 63 || 2. 
*raguégn (m., "-in'): ragéñ H 2 || 3. *ragot (m.): 
ragó Vi 35 || 4. *ragosse (f): ragòs D “100, 
“103; B 33; Ne 4 (t. gén.), “5, 20; Vi 18, 22. 
D." 1. *cakéte (f.): kakét W 1 (rare, ou -ёй); 

Н 50; Ма 2 || 2. *cakégn (m., "-in'): kakéfi 
W 1 (ou, parfois, én || 3. *cakègnète (f: 
kakéfiét W 1 || 4. *cakelin (m.): kakle H 53. 
E. 1. *erétchon" (m.): krét'yó Th 43 (pti 

~) || 2. *erètchot (m.): krèčò Th 72 || 3. *cri- 
tchou"? (m.), -oüwe (f.): krica Ph 33,53; D 7, 
9 (ou kra-, A 4), 36 (petite pomme dure; par 
ext., avorton de fruit), 68, 72 (pti ~), 73 (id.), 
84, 94 (ou -ai), 96 (pti ~) | -ü Ph 61 | (f) -ñw 
Н 69 (sè tòtè ~) || 4. *critchete (f): kricer 
H 37; Ma 1 || 5. a. ‘cric’gnon (m.): krikño A 1 
(L. Hotton) || b. *eric^gnó (m.): krikñé S 10 || 
c. *cric'gnote,"^ Ate (f.): krikñòt S 31 | -èt A 1 
(L. Hotton). 

= Е. 116 *tchike (f.): čik D 64,94; Ne [11], 
16, [31], 39, 47, 764 || 2. *tchikéet (m.) cike 
B 22 (ou -ёг) || 3. *tchika (т.): čika D 72, [85 
(di kanada)], 101; Ma 35 (pti ~) || 4. *tchikéte 
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(f): čikèt Ar 1, 2; D [15-716 (di kanada)], 58, 

[64], 81, (/85], “104; Ve 1, 47; Ма 12, 19, [29, 

^34], 36, [39], ^47, ‘48, "50, 51, 53; B 6, 11, 

15, 16, 717, ‘19, 720, 21, 22 (ou -ё), 23-27, 

[28], 732 (à Burnon); Ne ‘18, 26 (pommes, 

poires, prunes...), 32, 33, 34, 49, 750, ^70; 

Vi 16, 25 | -et B 726; Ne 44 || 5. *tchikeléte 
(Е): ciklèt D ‘91; Vi 721, 27 | èï- Ne 16 || 6. 
*tchikelote, -rote, -note (£): ciklót D 120; 

Ne 14, 15, [20], 24; Vi “14 (ou -nòt), 37 | -rót 

D 122; Vi 1, 21 | -nòt Vi ‘14 (ou -1дї) | giglôt 

Ne 60. 
G.!5 *kinike, *kénéke...!" (généralement f., 

m. à D 9): kinik A 1, /10; S 37; Ch 16, "19, 27 

(abbé Plumet), 43, [61], 72 (de poires); Th 46 

(t. gén.: tout ce qui est petit); Ni 39, 61, 90, 93, 

112; Na [44], 79, 112; Ph 6, 81; [D 9 (m); 

H 1 (v. п. 3)] | knik To 37; Mo 17, ‘57, 58; 

S 13, 29, 36; Th 2; Ni 36 (t. gén.; surtout des 

pommes de terre), 38 | kè- Mo 20, 729, 44: 

Ch 4, “6; Th 14 (ptitè ~), 29, ‘51: Ph 69, 86 | 
kè- Mo 41 | kénék Ni 28, ‘97,98, 102 | kéndik 
Ni 2,6 | knék To 7 | -ék To 58 || *g'nike, -éke: 

gnik А 12 (enq. J.H.) | -ék, -ék To 99; A 757 || 
*tchinike: сілік [Na 135]; Ph 21; [D 36]. 

H.*clitche!? (£): klič W 1, 8, '9, 10. 

1. *eriskëne!? (f): kriskèn L. 7. 

J. *mérbeüle?? (f.): merbél L 66. 
K. ‘tchakète?! (f.): Cakêt B 12. 

= L. *awatron, -уа-:22 awatrô L 1 (Déom) | 

-va- H 21. 
M. *avórton, -vour-, -vor-:2? avórtó Ne 65 | 

-vur- Vi ^1 (E. Jacques) | avairtá Vi 37 | avórtó 

No 2; To 27. 

N 24 *rakélot (m.): rakéló Ni 29. 

O 25 *rawete (f.): rawèt L 66. 
P. *rawitchon?? (m.): rawicó Н 37 (rare). 

QJ a. *way'méte (f): waymèt Na 135 

(M. Piette) || b. ‘royinète, *rwa-: róyinet Vi 22 

(q. 70, «petite pomme ratatinée») | -i- Ne 76 | 
rwayinèt Vi 8 (ALW 8, 28b), 27 (petite 

pomme), 37 (pomme, noisette, etc), 47. 
R 129 a. «nœud»: nuk Na 69 | në Ph 54, 

84; Ne 11, 44 (pommes, poires); Vi 6 || b. 

*nukion (m.): nukyó Ph 37 || c. ‘fruit’ *nuké: 
‘fr пике Ni ‘102 («ptits fruits à pwin.ne ~»); 

Na 69 (et 'les fruits ont' nuké). 

2.30 a, "rejet": 752 D 110 (pommes) || b. ‘jeté, 

re-, for-': gèté B “1 et 15 (dè ~) | ršàtey W 59 
| fòrgèté Ni 85 | -è D 46. 

3. *spéteüre?! (f): spérér H 27 (i n a g dé s. 
dé frütéc: s è dé kac [fruits tapés, cf. vol. ulté- 
rieur] tòt fèt). 

4. *strouk3? (m.): struk L 3. 

5. *broston? (m.): bróstó В 30 (avec ?). 

6. *péton?^ (m.): pétó Ma 20. 

7. *pétchon? (m.): рёсо L 106, 116 (E. 

Detaille; trés petit fruit); Ve 35, 38; Ma 20. 

S. 1. *djérmale?* (f.): gèrmal Ma 46 (petite 

pomme); Ne 4, 9. 
2. *verdelot" (m): vèrdèlò Th 25; Ph 86 | 

-ó Th 46, 53, 54 (-ó), 64 (-Ó), 73, 82. 
3. a. *tchétche?* (f): čêč Ni 6, '9 || b. *ra- 

tchitchi, ‘rakè-* (m.): racici Ar 1, 2; Vi 25 | 

-i Na 44; Vi 2 | -é Ne 63 (pommes ratatinées) | 

rakéci Ma 29 || *rakétchouye (f): rakèčuy 

B 12 (dé ptitè ~). 

T. 1. «nèfle»: mès L 66 | nés Mo ‘5 (avor- 

ton de pomme) | nép (de pomme, de poire). 
2. *grintche (m.; litt. «griotte»);* gré 

Ni 17 (pté ~ dé fr). 
3.42 a, tpètchot (m.): pécó B 7 (p. de terre) || 

b. *petchale (Е): pèčal My 3 || c. *pétcheré 
(т.): pèčrē В 7 || d. *pétcherale (f): pécral 

B 7. 
4. *petré? (m.): pétré Ma 24 | -ë B 4 (Hens), 

7, 28 # 
U. 1. *k'gniële% (Т): kñyel No 3. 

2. *spénoke^? (f.): spénok Ni 80. | 

= V 1.4 а, *gnot (m: fiò A 44 (dè pti ~ dé 

ryd du їч); — adj.: dé pti fiò "fruits! Na 79 || b. 
*gnognot (m.): fiòfiò Ch 16 (ë ~ ou èn йдйдї, 

petite poire, petite pomme de terre), 26 (pti =); 

— adj.: dè йдйд fri Na 109 || с. *gnognote (f): 
ñoñót S 37; Ch 16 (ou ñóño), 19, 33, 61; 

Ni 72. 
2. *makelote? (f.): maklôt Ph “40 (ptité — di 

kanada). 

3. a. *«scafiot»? S 19 (noix, noisettes) || b. 

*caf'gnot, *sc-: kaffiò A 7 | skafñé A 2 (ou С)?! 
|| с. *caf'gnon:? kafñó А 2 (ou b). 
45 а, trafiot (m): rafyó Ch ‘10; Ni 112 || b. 

*rafiote, -flote (f): rafvót Mo 79 (ptirè ~); 

S 28, 29, 31, 36; Th 72; Ni 72, 107 | -flòt 

Ni 90. 

5. *fafiote^^ (f.): fafyòt Th 24. 
6. *r'nifiot? (m.): rnifyò S 19 (pommes, 

poires). 

7. *cragnote (f): krañôt Na 130. 
8. *milot^! (m.): milo D 136. 
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9. *nóniot^* (m.): nónyò Vi 16 (litt. ‘noyau’). 
W.° a. *tchéyote, *kè- (f): čèyòt Ni 1 (litt. 

«fruits tombés») | ké- S 1 (id) | èkèyòt A 60 
(déchets, rebuts, par ex. de pommes de terre) || 
b. *tchéyins (m. pl): сёуё Ni 72 (dé ~, fruits 
tombés) || c. *kéyou (m.): kêyai S 29 (dé pti ~). 

= Х 1. *cocogne, ‘coucougnef! (f.): kòkòñ 
S 37 (petites pommes dont la croissance a été 
arrêtée ou fruits d'une seconde floraison) | ka- 
Th 5 | kukuñ Ch /56 (quand on va au *rabat — 
cf. ADD. II. — aprés la *toussint). 

2. Чагќе":6 rőt D 7104; Ma ‘47, “48 (aux 3 
pts, de prunes dures, mal venues). 

3. 'grand-méere':? erámér Ni 36 (des pom- 
mes uniquement). 

Y. [motivations incertaines]. 1. *cotche% (f. ?): 
коё Ch 16, 27 || 2. *crochon? (m): krósó 
Na 720 || 3. *erücanté (m): krükáw Ni 20 
(Ard.) || 4. *moustrijon% (m): maistrizó D 123 
|| 5. *sésséte^* (f): sèsèr To 771 || 6. *tétou'? 
(m.): tèta Ni 33. 

Z. [camelote, chose sans valeur, objet de 
rebut]. 

1. *frouhaye"! (f.): fruhay L 66 (syn. krakèt, 
A Та; ces fruits avortés ne sont pas *vindíles 
'vendables': ton lès mèt po l’ sirópe) || 2. 
*rikète”? (f.): riket Ve 42; B 23 (7) | rì- W 732 | 
3. *tchinis', *tché-? (m.): cinis Na 112; Ph 21; 
D 58 (pti ~), 113 (id); W 756 (pti ~ "де fruit", 
ou — di ré du tu); H 49; L 39, ‘99: Ma ‘50: 
B 11; Ne 44 (9) | -čs Ve 31 | cenis Ma ‘34, 40 
|| 4.4 a. trachis’ (m.): rasis D 38 (J. Nollet): 
Ma 46 || b. *rah'lée (f.): rahlé Ve 32 («beau- 
coup de fruits petits»: kén - k i nna!) || 
c. *rahél'rie (f): rahèlri Ve 34 (kén =!) || 4. 
*racaye, *ras-^ (f.): rakay D 58 (dòl ~); H 8 
(de ~, pl); Ve 34, 40 (ville: du 1 ~) | ras- To ‘51 
|| 55 a. *ram'chis^ (m.?): ramsis Na 6 (des 
petits ~ de fruits") || b. *ranchéneriye (f): 
rásénriy Mo 23 (déchets) || 6. *raflüre" (f): 
dé raflüré ‘de fr." Mo 1 (Ch. Dausias; mais, 
pour Talaupe, “ès rafláres = les déchets) || 7. 
*raveluke, -ute?? (f): ravluk To ‘82; A 713 | 
ràvlük A 20 | ravlut To ^50, 51, 72; А 1, 28 
(ptit ~) || 8. *ragadële?9 (f.): ragadèl Vi 35 (dé 
pèm, dé króbir) || 9. *raguërnan% (т): 
ragérná Vi “12, 13 || 10. *ramonant...?' (m): 
ramoná А 50 | -manay S 10 || 11.82 a. *p'tit 
cayet: pri kayè D 113 || b. *cay'tríe (f): kayrri 
Ne 44 (dé ~ t p&m) || 12. *r'but (m): rbu L 2, 

4; Ve 6 || 13. *déchét (m): а Mo 64 (du ~) 
|| 14. "des riens’: de гуё Ar 2 || 15. *chita*? 
(т.): šita D ^100 || 16. *nich'lotriye*^ (f): 
nislótriy Ne 63 || 17. *mizére:55 mizér Na 22, 
23; D 129; W 35; Ma 2, 51; B 5 | mê- Ni 729 
| «dèl misère de fr.» To 1. 

| Fourni avec (ou, entre parenthèses, avec et 
sans) déterminant "е fruits’, "de pommes'...: 
A 2: Na 30; A3: Ph 40; — A 1 a: L 43, (75, 
87); (Ve 41; A” 5: (Ne 22); - B 1: L. 113; 
Му 4; B 4: Vi 1, 36, 37, 42; — C 3: Vi 35; — 
E 3: D 96; E 5 c: S 31; — F 3: D 72, 85, 101; 
F 4: D 15, 716; (Ve 47); B 6; Ne 70; — G: To 7; 
S 13; Na 79; — L et M à tous les points; — R 1 
a: Vi 6; R3: H 27; R 6: Ma 20; R 7: Ve 38; — 
T2:Ni 17;— U 1: No 3; — V 1 c: Ni 72; 3 b: 
A2,7;V3c: A2; VAb: S 31; V 5: Th 24; V 8: 
D 136; — Y 5: To 71; - Z2: W 32; Z 3: H 49; 
L 39; Ma 40; Z 4 a: Ma 46; Z 5 a: Na 6; Z 5 b: 
Мо 23; Z 7: А 713; Z 8: Vi 35; Z9; Vi ‘12, 13: 
Z 11 b: Ne 44; Z 12: Ve 6; Z 17: To ‘1: D ‘129. 

? FEW 2, 1269b KRAKK- (qui ne mentionne 
que «Nam. cratchote f. ‘petite pomme’ (-illote, 
s. HAusr, Étym. 198); cratchot m. “fruit rabou- 
pm si, Nous distinguons deux radicaux de 
méme origine: *cratch- (A) et *crak- (A^), dont 
les suffixations sont différentes; f. simple (A 1); 
suff.: "ot? (A 2), '-otte' (A 3), *-ou (A 4), suff. 
dimin. emprunté (comp. liég. *pitchou ‘chéri’, 
DFL; *critchou, E 3; *tétou, Y 6), '-at' (A 5); — 
"-ette' (A^ 1), '-et' (4° 2), '-in' (A 3), '-el-in' 
LA 4), "-Шоп' (4° 5). — Compléments: CARL 2 
*cratche, f., *cratchot, m., -ote, f. — La forme 
sans r de Ph 6 (*catchot, A 2) est analysée 
comme une altération de *cratchot, peut-étre 
par rapprochement de *catchot 'porcelet 
(comp. *cotche, Y 1). 
АН 1, où ‘on pitchou est connu au sens 

‘un petit’, *cratchou se dit d'un avorton de 
pomme: é s vótéf k il ауй dé sé bèlè pum è s n 
ёѕій k tò pté kraëu (W. Gorrissen); syn. *kinike 
(G), qui se dit aussi (ou seulement?) des pom- 
mes de terre: é n a st avu k dé kinik dévé sè 
bohéy dé kanada. 

^ Formes altérées, la premiére sous l'in- 
fluence de *crahí 'craqueter' (cf. DL), la 
deuxième, sous celle de *crawé ‘rabougri’ et 
peut-étre de *rawéte (ci-dessous, O). 
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5 Forme phonétiquement proche de certains 

noms du grillon (cf. ci-dessous, E 1), mais qui 

à Ne 23 ne peut s'interpréter de la sorte (cf. 

ALW 8, not. 146). — V. not. 86 TROGNON, F a, 

n. 28; not. 122 GAULER, ÜB 2. 

Pour Haust, Étym. 198, *rakéte procède de 
*crakéte (A 1 a) et B 33 *rakion (non relevé 

par Enq) de D 141 *crakion ‘trognon de 

pomme ou de poire’; la forme *rakégn de L 45 

(B 2), considérée comme moins bonne que son 

syn. *crakégn, pourrait appuyer son explica- 

tion, de méme que la forme de l'o.-w. (seule f. 

avec -č- pour В) *ratchote ‘avorton de fruit’ 

(DEPR.-NoP.) parallèle à *cratchote (A 3). 

Mais une telle variante (kr- / r-), si elle est bien 

attestée pour différents mots, est exception- 

nelle dans les noms de l'avorton de fruit; par 

ailleurs, l'onomat. RAKK- a été productive en 

wall. avec des valeurs sémantiquement pro- 

ches de celles de KRAKK-: comp. fr. cracher, 

liég. *rètchi (v. vol. ultérieur CRACHER). C'est 

sans doute ce qui a poussé le FEW à ranger 

sous RAKK- (10, 36b) nos types B 1 et B 4, 

ce dernier soulevant, cependant, de méme que 

B 5, un autre probléme encore (cf. n. 7 et 8). — 

Verbe *rakéti L 118 (à Awan): cf. ADD. П. V. 

not. 122 GAULER, ADD. В 6. Suffixes: '-ette' 

(1), "-in' (2), '-elin' (3), Hon! (4), *-e]-ette" 

(5). — Les contaminations possibles de B avec 

А“ le sont aussi avec C (v. n. 8). 

7 Autres sens: Vi 16 dè rókyd« “des moignons 
de choux’; cf. Gloss. S'-Léger *ráquion ‘cœur de 

pomme ou de poire”, *ró- ‘trognon de pomme’, 

*rauquír ‘ronger un fruit et laisser le cœur”... — 

Cf. not. 86 TROGNON de pomme, G, n. 32 et 

TROGNON de chou, vol. ultérieur; — 'restes de 

nourriture”: râkyon Vi 27; rakya Vi 6 (ALW 4, 

349b). — La longueur presque constante de la 

voyelle initiale dans les formes gaumaises et 

dans *rdcléte (В 15) paraît les distinguer des 

autres formes de B. Envisager un rattachement à 

*RASCLARE (FEW 10, 81b), avec sens primitif 

'raclures', ‘restes’? 
8 Les formes liégeoises (C 1 et 2) pourraient 

être des variantes de B 1 et 2, mais les formes 

luxembourgeoises (C 3 et 4) dérivent du rad. 

onomat. RAG- (FEW 10, 30-31), bien attesté 

localement dans divers sens péjor.: ‘ragosse, 

f., 'trognon de pomme' (not. 86, / a); 'trognon 

de chou' (Mass.; Gloss. S'-Léger; FRANCARD; 

v. TROGNON DE CHOU, vol. ultérieur), 'tige de 

certains légumes” (FRANCARD); *ragot, m., 'por- 

celet malingre’ (Mass. Gloss. S'-Léger); *rago- 

lèt, adj., ‘chétif, malingre’ (Gloss. S'-Léger), 

*raguét, m., 'personne qui parle avec abon- 

dance (souvent pour colporter des méchance- 

tés); avare, pingre’ (FRANCARD), ‘raguète, f. 

"femme revêche, rébarbative' (Mass.); etc. — 

Au sens ‘avorton de fruit’, ajouter *ragosse 

Vi 734 (Gloss. S'-Léger), et le dér., non recueilli 

par l'Enq., *ragléte, f. Vi 5 (Mass), 34 (Gloss. 

S'-Léger). À Ne 47, *ragosse est donné (avec ?) 

pour ‘cône de sapin’ (not. 141, 18). Pour le 

v. *ragossí, cf. not. 122, p 9. 

? Considéré comme altéré de *raguéte par 

attraction du t. péjoratif *haguéte (cf. DL; 

FEW 16, 752a, angl. HACKNEY). 

10 Les t. 1 et 2 sont homonymes de liég. 

*cakéte ‘petite pierre’ et *cakin ‘sorte de cail- 

lou’ (FEW 21, 34a), dont ils pourraient être un 

sens fig.: comp. F-K; le t. 3 est le dimin. de 2; 

quant au t. 4, il ne paraît pas attesté pour *cail- 

lou’. Un premier classement de *cakéte sous 

KAK- (FEW 2, 48a) avait été contesté par 

Haust, BTD 11, 197, qui se demandait si ce 

n'était pas une forme altérée de *crakéte. 

Noter que *cakégn a également été noté à 

Fexhe au sens ‘chassie’ (BTD 1, 97) et “cake à 

Ni 17 (ALW 15, 267b): pour 'avorton de fruit”, 

cette évolution sémantique est également envi- 

sageable. 
!! Toutes ces formes se rattachent probable- 

ment au rad. onom. KRIKK- (FEW 2, 13372); 

suff. '-illon' (1), '"-ot' ou '-illot' (2), *-ou (3): 

v. n. 2 et ci-dessous, п. 13); '-ette' ou '-illette' 

(4); les f. en ñ (5) paraissent altérées par épais- 

sissement de y (comp. *crámignon < *crá- 

тіуоп): *-gnon (5 a) et *-gnète (5 c) seraient, 

donc, des variantes de 1 et 4; *-gnó (5 b) serait 

"Allard". 
12 Le sens premier de *critchon, *cré- est 

‘grillon’? (ALW 8, not. 146); de là, ‘enfant ché- 

tif, souffreteux' (ALW 15, 28b). Noter qu'au- 

cun de ces deux sens n'a été noté pour krét^yó 

à Th 43 (ou 'grillon' se dit *cricri), mais que 

krékyó, krécó sont attestés, dans l'un ou l'autre 

de ces sens, à proximité de ce point. 

13 Cf, LÉON. 55 *critchou, syn. *cratchot, 

*kinike. — Au sens ‘enfant chétif, 'ALW 15, 

28b relève krièu Na 109; ajouter D 64. — Les 
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finales longues (-4i, -4ài), probablement masc., 
et la finale fém. (-4tw) sont inédites. 

^ Petite aire *crik'gnote ‘creton’: ALW 4, 
312b (S 31 n'y figure pas). Cf. aussi VINDAL 
(A 31) *cric'gnotes, f. pl., 1. *dépót d'impure- 
tés qui se forme au fond de la friture usée; 2. 
résidus d'une matiére quelconque qu'on écarte 
par suite de leur dimension réduite’. 

5 Sous F-G, les réponses entre crochets 
concernent des avortons de pommes de terre. 

8 *tchike (1) est bien attesté au sens ‘petite 
bille’ (v. vol. ultérieur); dimin. '-et' (2), '-ette' 
(4), '-elette' (5), ‘-elotte' (6), ce dernier avec 
diverses altérations du / (cf. encore Vi 19 
*chiq'rote [lire 1ch-] ‘très petite pomme de 
terre’ LiEG., BSW 37, 313), et à Ne 60, sonori- 
sation des consonnes. Plutôt qu'un dimin. (at. 
la f. *tchica (2) parait un dérivé en -ACULU 
(à ajouter à DW 11, 27) du verbe "rchiker, -è 
"lancer sa bille'. — Cf. FRANCARD *tchike, -éte; 
FEW 17, 35 all. scuick. Comp. (malgré f long) 
Th 24 *tchícrote, m. ou f., ‘petit morveux’ ou 
'petite morveuse'. — Mentions supplémentaires 
pour ‘avorton de fruit”: *rchikéte, -kelète, -kelote 
à Ne 33 et 47 (commun. J.-M. Pierret). — À 
Ne 64 *tchike *grain de raisin' (not. 117, E). 

7 Cf. DrPR-Nor. *Kénike ‘avorton de 
pomme de terre’; PIRS. *kinike ‘petite pomme 
de terre', LÉON. 55 *kinike 'avorton'; Gaz., 
Cult. 244 *kénéke (‘lès pwéres sont-st-à ~)... 
À Th 24, ne se dirait que dans l'expression dé 
Капада kòm аё kinik. — Autres sens: ‘bille’ (v. 
vol. ultérieur), ‘testicule’: kinik Ph 79. — FEW 
16, 338, néerl. KNIKKER. 

18 Autres sens: ‘petite bille’ aux mêmes 
points; ‘petite fille mauvaise’ W 1. — Rattaché 
par FEW 2, 788b à l'onom. KLITS; mais pour 
Hausr, BTD 15, 276-7, var. de *tchike (notre 
F 1), avec métathèse (*kitche ‘bille de terre 
cuite’ à W 1) et insertion d'un /. 

'? Autre sens (‘petite bille’) au méme point. 
Cf. DL *crískéne (Forir), *crus- (Duvivier) 
‘petite bille en terre cuite’: FEW 16, 321a, all. 
KIES. — А L ‘3, la *crískéne serait un petit gâteau 
de *cofike, pain d'épice, spécialité de Montaigu. 

? Cf. DL *mérbeule (Verviers) ‘bille’: FEW 
16, 550b, rhén. MERBEL, oü on ajoutera le sens 
figuré. 

2! Peut-être méme sémantisme que F-J: cf. 
DL et FEW 13/2, 357 TŠAK *tchakéte ‘bille en 

pierre”, bien que ce sens ne paraisse pas attesté 
en bastognard (FRANCARD n'a que *tchakète 
"tapette pour tuer les mouches’). 

> Sens premier: ‘enfant adultérin' (v. vol. 17, 
à paraître); d'où 'sauvageon, jet inutile d'une 
plante” (Н “42 awótró ‘bourgeon avorté’, H 21 
avatró ‘mauvais jet de peuplier’), ‘fruit avorté, 
mal venu”, ‘avorton, enfant mal venu’: cf. DL: 
FEW 24, 185a ADULTER. 

2 FEW 24, 45 ABORTARE. 
24 'raculot' ‘dernier né’ (v. vol. ultérieur). 

Pour le sens ‘enfant chétif’, v. ALW 15, 28b. 
? Sens premier ‘supplément gratuit’, d’où, 

plaisamment, ‘enfant né longtemps après le 
précédent (DL), ce dernier sens à ajouter à 
FEW 24, 135a ADAUGÈRE. — On ne peut 
exclure une déformation de *rakéte (B 1) ou de 
*raguéte (C 1 a) par attraction de *rawéte. 

2 Hapax, classé ici à cause de sa ressem- 
blance avec *rawète (O), dont il est peu proba- 
ble cependant qu'il soit un diminutif. 

27 Termes identifiés раг Haust (Pays gau- 
mais 3, 7) comme des dérivés de 'gain' (a), 
'regain' (b). Un substantif masc. (non relevé 
pour ‘avorton de fruit’) désigne en gaum. un 
animal né dans l’arrière-saison, soit un poulain 
(*rwayinét, Pays gaumais, l.c., repris par FEW 
17, 459a, abfrq. *WAIDA), soit un poussin (Vi 5 
*rwáynét, Mass.). Le fém. *rwáynéte désigne à 
Vi 5 (Mass.) une variété de petites poules; 
mais souvent le t. s'est appliqué à un animal 
ou à un enfant chétif (cf. ALW 15, 28b, oà on 
ajoutera Vi 37 *p'tite rwayinéte, petite fille 
malingre) ou à un fruit mal développé. Dans ce 
dernier sens, aj. Vi 19 (Liéc., BSW 37, 367) 
«roiynette» [lire rwayi-?] ‘très petite pomme 
ou trés petite poule', Vi 34 «roiynette». — Pour 
des sens parallèles de *wayin ‘regain’ en pic., 
v. ALW 9, 370b. 

25 Rubrique rassemblant divers t. lexicaux 
des productions de l'arbre restées à l'état 
d'embryon. 

? Le nœud est le fruit de l'arbre au moment 
oü il s'ébauche (cf. Littré nœud 17? et nouer 
6°). Pour la forme du mot, au sens propre, cf. 
ALW 5, not. 108. — Le dimin. *nukion est à 
rapprocher de liég. *nokion 'grumeau; petit 
bout de chandelle' (FEW 7, 169b *NODICARE). 
— Autres dérivés de NODARE ou de NODICARE au 
sens ‘enfant chétif”: cf. ALW 15, 28b. 
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30 "rejet" doit se comprendre probablement 

comme 'nœud': rejeton non arrivé à terme; 

mais les t. classés sous b doivent sans doute se 

comprendre ‘avorton’, sens noté pour *djèté à 

B 1 («avorton, homme mal venu») et par 

FRANCARD, *djété *jeune animal ou enfant né 

avant terme, de constitution peu robuste'. 

Comp. aussi DL *djeter, *for-; LiÉc., BSW 37, 

313 «fourgitan» [= -dji-] ‘avorton’; sémanti- 

quement, ces t. sont donc à rapprocher de ceux 

classés sous L et M. 
31 Autres sens: ‘éclaboussure’, ‘étincelle’ 

(ALW 5, 1052); ‘petit éclat de bois’ (ALW 5, 58b). 

32 Procéde du sens ‘chicot’ (DL). Pour le 

sens ‘souche’, cf. ALW 5, 59b. 

33 Réponse douteuse. Comp. Faym. *breus- 

ton ‘brindille, menu morceau de bois’... (FEW 

15/1, 312a *BRUST-). Cf. not. 86 TROGNON, P, 

n. 46. 
34 Dér. de PÉDITUM, attesté dans larr. de Vi 

au sens ‘étincelle’ (ALW 5, 105a; FEW 8, 

135b; comp. R 3), à Bouillon, au sens “fruit du 

sorbier? (cf. not. 131, 10, n. 22). On ignore de 

quel sens procède *peton (syn. de *pètchon) de 

Ma 20. Au méme radical se rattache *pèrré, 

classé sous T 4. 
35 Cf. REM., Gloss. 116 *pétion ‘aiguillon; 

petit fruit mal venu'; FEW 8, 132b PÉDITUM 

(donc méme radical que *péton, R 6 et que 

*pétré). Comp. cependant FEW 8, 159b *PEK- 

KARE: wall. *pékion ‘bourgeon naissant’. Pour 

*pétchon “sorbe Ne “32, v. not. 131, 2 c et 

n. 11. 
36 Litt. ‘jumelle’ (v. cette notion dans un 

vol. ultérieur), parce que, dit-on à Ma 46, 

«quand il y a deux pommes jumelées, elles 

sont petites». V. aussi not. 147 TROCHET, R. 

37 FEW 14, 509 vmipis ne relève que l'adj. 

de La Louvière (DEPR.-Nop.) *véerdelot ‘vert, 

bien conservé’. = À Ph 45, d'après BALLE, 

*vérdélot, s. m., ‘fraise encore verte'.— Aj. Th 
43 i n sô kò ka vérdeló, ‘ils ne sont pas encore 

mûrs’. 
38 Littéralement ‘fruit tapé’ (v. vol. ulté- 

rieur; présentation provisoire par Haust, BTD 

8, 304-310). Comp. *kétche ‘cône de sapin’ 
(not. 141, 18). 

39 Emplois substantivaux d'un adj. signi- 

fiant ‘ratatiné’. Sens plus général: Ph 54 dè 

гаёіёі ‘des petites choses”. — Adj.: "fruits" ta 

racici Ar 1, 2; rakèci H 68; to rakécau H 67. — 

Autre dér. adj.: D 40 i sô сіс. 

^9 V. not. 129 NEFLE (et n. 8 pour des sens 

péjoratifs). Le fr. nèfle signifie, au fig., ‘objet 

de peu de valeur' (FEW 6/2, 46b MESPILUM). 

Le sens ‘avorton de fruit’, doit être ajouté à 

FEW. 
4! Cf. FEW 24, 96a ACER: Nivelles grintche 

‘griotte’ et 16, 387b, mnéerl. CRIEKE. V. aussi 

not. 131 (autres rép.). 

42 Dérivés de PEKK- ‘petit (FEW 8, 158): 

sous a, en '-ot' (non relevé par FEW; sens dér. 

d'un sens premier inconnu?); sous b, en '-elle', 

mieux attesté au sens 'cenelle' (not. 155); sous 

c et d, en ‘-er-eau', '-er-elle' (tous deux au 

méme point) ou simple insertion de -r- dans 

des dérivés en '-eau', 'elle'. 

^ Cf. DL *pétré ‘poire sauvage; petite poire 

grise toute craquelée', FRANCARD ‘variété de 

petites poires grises’; FEW 8, 141b PÉDITUM. 

Comp. R 6, 7. V. aussi not. 132 SORBIER, E a. 

^ Rép. peu sûre: L 750 «nanasses» (des 

fraises). Plutôt que le nom d’une variété de 

fraises donné à des avortons de fruits divers, 

cette dénomination paraît ne s’appliquer qu’à 

des fraises: cf. DFL 225a ine (fréve) ananas’, 

‘dégénérée, fade et blanchâtre’. 

45 Litt. *quenelle'; ajouter à FEW 16, 339a, 

all. KNÔDEL (comp. sav. quenelles ‘pommes de 

terre hátives"). 

46 Litt. 'épinoche'. Comp. No 2 *épénokes 

*saletés dans la bière’ (ALW 5, 309b, sens à 

ajouter FEW 12, 179a SPINA). 

47 Rubrique rassemblant, de facon un peu 

artificielle, diverses dénominations diminuti- 

ves portant la notion de petitesse, et, parfois, à 

cause du radical, de mauvaise qualité. Plu- 

sieurs de ces t. pourraient étre rangés sous Z. 

48 +onot ‘enfant chétif”: ALW 15, 28b. Cf. 

RUELLE, Mots borains, ЇЇ, 52; FEW 7, 114a 

*NIDAX. Comp. Gaz., Cult. 269 *gnégnés 

‘petits légumes”. 
^ Cf. DL; FEW 6/1, 73a MAKK-. 
50 Littéralement ‘écaille’; FEW 16, 294b 

KAF. Cf. not. 123, F VIII. 

51 À A 7 kafño, le dernier né, le plus petit (v. 

ALW 17, à paraitre). — À A2, skafñi ‘travailler, 

trimer’: i y a ko bi skaffil pu alv& sè 2д"п. 
3? Comp. S'-Pol *cafignon “très petite pomme" 

(FEW 16, 295a KAF). 
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"7 FEW 16, 655a RAFFEN: Nivelles rafiot m. 
'avorton de fruit’: rafiote f., LLouv. id. — Du 
méme rad.: ‘raflûre, Z 6. 

** Comp. liég. *faflote *corpuscule (dans un 
liquide), chose sans valeur' (FEW 3, 367a FAF-). 
Cf. not. 123 BROU, G; ALW 5, 309a (saletés 
dans la biére). 

> Prob. dér. de NiFF-, à porter FEW 7, 124b. 
55 Type absent des dictionnaires namurois. 

Quid? 
5 Ne doit avoir aucun rapport avec *míle 

‘miette’, qui est pic., ni avec miler ‘tacher 
d'humidité”, qui est liég. (FEW 6/1, 649b MEL). 

`° La forme diffère cependant de celle qui a 
été fournie pour «noyau» à la not. 79, E III: 
nőn äs. 

5 Dér. de "choir', en '-ойе' (a), '-in' (b), 
"or (c). — Aj., avec suff. "-ard', Ch 63 сёуб, 
pommes tombées (q. 72); — avec suff. '-ure', 
To 6 *tchéyures (f. pl.) 'fruits tombés sponta- 
nément' (Bouna.). Porter tous ces dér. à FEW 
2, 25a CADÉRE. 

% Dénominations figurées, par référence au 
fait que ces fruits sont laissés, comme des 
cadeaux, à la disposition de ceux qui les veu- 
lent (1), à leur destination (2), à la grand-mére 
qui les utilisera par ex. pour faire des tartes (3), 
à moins que ce ne soit à cause de leur aspect 
ratatiné (comp. 5 3). 

% Cf. DEPR-Nop. *cocogne ‘avorton de 
poire ou de pomme’; CARL2, Ch 56 *coucou- 
gne 'fruit avorté qu'on laisse sur l'arbre à la 
libre disposition des enfants'. — Pour le sens 
premier (‘œufs de Pâques’), cf. ALW 3, 335a. 
Ajouter le sens 'avorton de fruit à FEW 2, 
823a COCCUM. 

% Ajouter le sens fig. à FEW 13/2, 112a TÒRTA. 
% Ajouter le sens fig. à FEW 6/1, 471a MATER. 
% Peut-être simple dénomination péjorative: 

aux 2 points, *cotche signifie aussi ‘truie châ- 
trée'. Cf. FEW 2, 1254 kos. 

% Cf. Pirs. *crochon 'grignon, morceau à 
l'entamure du pain’, LÉON. 173 'croüton'; à 
porter à FEW 16, 426a KRUSSJAN. V. not. 86 
TROGNON, Š, n. 49. 

°° Réponse douteuse, donnée comme syn. 
de kraké (A^ 3). 

$7 Correspondant de Раё. mustreison 
‘action de faire voir’ (FEW 6/3, 97a MONS- 
TRARE), dans un sens figuré et concret? 

68 Quid? 
© Parait un dér. de "tette", mais n'est pas 

attesté ailleurs dans ce sens (cf. FEW 17, 335 
*TITTA). 

7 Rubrique rassemblant des termes dont la 
valeur paraît plus générale que d’autres termes 
péjoratifs classés dans les rubriques précéden- 
tes. 

7 Cf. DL ‘fruits avortés’ (L 66), menus 
débris de bois, de pierre, de charbon; ALW 5, 
51b, n. 18; FEW 3, 831b *FRUSTIARE. 

72 HAUST, Étym. 198, voyait dans *rikéte 
‘ferraille (ou objet) bon au rebut’ une var. pro- 
bable de *crikéte; pour WARL., Gloss. 162, 
aussi, dimin. de rip. KRICK; repris par FEW 16, 
386a, mais classé également sous RIK- (10, 
407b). 

73 Cf. ALW 5, 308a (saletés); FEW 3, 193a 
CANIS. 

74 Dér. de *RASICARE (FEW 10, 862): rasis 
correspond au liég. trahis” ‘friperie, rebut’; les 
deux autres dér. ("-elée', b et '-el-erie', c) dési- 
gnent un ensemble d'objets de rebut. 

75 FEW 10, 88b *RASICARE. 
7 Cf. FEW 10, 45b RAMUS: nam. ramchis- 

ses, f. pl, 'émondes', Niv. et Cerf. ran- 
chén'ríiye, f., ‘chose de peu de valeur’. V. aussi 
ALW 5, 50b: Th 53 ‘dès ranchènertyes “du 
poussier de charbon'. 

77 Probablement, comme *rafiot (V 4), dér. 
de RAFFEN, à ajouter à FEW 16, 655a. 

% FEW 10, 64b RAPHANUS ‘rave’: divers sens 
péj. mauvaises herbes”; ‘balayures, objets de peu 
de valeur"). 

7 Probablement déverbal de *ragad'ler 
‘radoter, parler de niaiseries’ (Mass.); à porter 
FEW 16, 749b, all. GEISs. 

#0 Suffixe '-on' (cf. poisson, ALW 1, not. 
76). Cf. FEW 4, 232b GRANUM: Florent *ragur- 
nons 'restes à ramasser, déchets, fruits mal 
venus”, argonn. *ragurnon ‘ramassis, résidu”. — 
Ajouter Vi 37 *raguérner ‘ramasser (ce qui 
reste d'une provision), *raguérnon ‘croûte 
attachée": *i-gn-è don — ô fond dou pot. 

8! Comp. *r'manants ‘restes de nourriture’ 
(ALW 4, not. 184); ‘derniers fruits ou derniè- 
res noix’, not. 122, B 12. 

82 *cayèt ‘éclat de bois’ (ALW 5, 57); d’où 
‘petit objet”. Ajouter le dér. '-erie' (b) à FEW 
17, 91a *SKALIA. 
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83 Dér. en -ACULU de *chiter 'foirer'; cf. 

DW 11, 32 (au sens ‘carte sans valeur’); FEW 

17, 124a *SKITAN. 

3⁄4 Dér. de *niche ‘sale’. Cf. ALW 5, 308, n. 6. 

85 En général, 'de la'; 'des' à Ni 29 et 

D ‘129. Cf. ALW 5, 308a (saletés). 

ADD. 
I. Réponses par adj. épithète ou attribut ("les 

fruits sont ...'). Les formes sont ici mises au 

sg. — Pour les types 19-25, cf. SOUFFRETEUX, 
CHÉTIF (d'un enfant), ALW 15, not. 6. 

1. *ahourté, -vour- ahurté Vi 46 (auj. 

-var-). Comp. M. 
2. "manqué": тай My 1 (Cun) | -è Mo 1 | 

móké L 101. 
3. "mal venu*: тй vnu Ve 31 | mó vnu S 36; 

Ch 43 | mó vnà Ne 43 | «mal venus» To 1. 
4. "mal foutu": mal futu To 13 | -и/ё То 2. 
5. *máhéti (proprement ‘malsain’; cf. ALW 

15, not. 5 MAL PORTANT, MALADIE): máhéti W 
13. 

6. "mauvais': móvé To 94; А 12; Mo 20 | -ë 

To 24. 
7. *faye: fayé Мо 23. — Cf. FEW 3, 433a 

FATA; ALW 15, not. 3 MALADE. ` 
8. *saké: saké Ne 69. — Litt. '(je ne) sais 

quel” ‘quelconque, mauvais’. Cf. BDW 13, 55; 

REM., Synt. 1, 291; FEW 11, 198a SAPERE. 

9. tèmacralé: èmakralé L 29. — Litt. ‘ensor- 

celé"; cf. DL; FEW 16, 503b, mnéerl. MAKE- 

LARE. 
10. *cumi"zbrudji: kumè"zbrugi Ne 31. = 

Cf. ALW 4, 212, n. 36; ALW 15, not. 29 TRÉ- 

BUCHER. 
11. "laid": lê Ve 26 | lé Ma 53. 
12. "triste": tristà No 1. 
13. "еті": dméy Ma 35 (dé ~ fr). 
14. 'écorné': hwerné Ve 35 (de ~ frütèc, des 

fruits bons d'un cóté et rabougris de l'autre). 

15. *cartèlé: kartélé Mo ^70. — Cf. ALW 15, 

347, n. 10. ; 

16. *rakèrpi: rakèrpi Mo ^70. 
17. *raboudu: rabaidu My 6. — Cf. BASTIN, 

Faym., BSW 50/2, 586 (‘courtaud, trapu?) et 

not. 69 RABOUGRI, G 2. 

18. 'malingreux': malégrü/d No 1. 
19. "moindre": dé mwëtè früt Ve 6. 

20. a. *erawé, -à-: krawé L 29; B 14 | krà- 

H 46 || b. *erawieüs: krawyé Ma 36 | (fém.) 

-уёѕ Ch 61; Ph 721 (~ pam). 
21. *eroufieüs: kraify& Na 1, 109; D 38 | 

(fém. pl.) krufyÉzè früt Ve 6. 
22. *crankieüs, -kgneüs: krakyé To 43; A 7 

| -AÉ A 28. 
23. *nâreûs: nàré Mo 9. 

24. *rogneüs: гдй@ To 43, 757; Th 14; S 29 

| (fém. pl.) dè ròfiésè pum Ni 20 (Ard.). 

25. ' véreux': vyérd To 78 | (fém. pl.) vyérdse 
pum Ni 20 (Ard.) | vèré, -æ To 37; Ar 2 | 

«véreux» Mo 775 | veré Mo 42 | véré/ó To 73. 
26. a. 'vermoulu': vyérmadu To 48 | b. 'ver- 

mouleux': vyèrmolé L 19. 

27. 'enmiellé': amyèlè Th 46 ("petits fruits” 

tu ~, à cause d'un vérmé/®, vermine des 

arbres) | émyèlé Mo ^70. — Cf. FEW 6/1, 649b 

MEL, et ci-dessus, n. 57. 

V. aussi, dans le tableau, *ratchitchi, S 3 b et 

*gnot, V 1. 

Ajouter encore: "les fruits! n ó ni proviñi 

Mo ^5 || "des petits fruits’ ki n só né vnu a 

term, To 27 || "des fruits! ki n sô ni fórmó 
A 44 || "les fruits! n só ni naturél || "des fruits’ 

fu Hen L 790; — Litt. ‘hors d'aplomb': cf. DL; 

FEW 17, 146a, abfrq. *SLIMB. 

П. Glanage des derniers fruits (comp. not. 

122 GAULER, p). 

1. rabat (m): ô va ó raba aprè | tusë 

Ch 756. 
2. *rakète (f.): alé al rakèt L 113 (disent les 

enfants qui vont abattre les derniers fruits); ... 

a rakèt Ma 3 (probablement, plutôt que kra-). 

Cf. tableau, B. — Verbe: alé rakèti L 7118 (à 

Awan, méme rép. à la not. 122, B 6); — 'les 

gamins vont" rakénté H 68 (forme altérée du 

méme type?). 
3. *rac(r)askiner: rakraskiné Ma ^31 (dé 

kraca k ô va —) | rakaskinè Ma 39. 
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97. CHARGÉ de fruits 

Q.G. 58 «Vous auriez dü voir comme les arbres en étaient chargés». 

chargé”, possible partout, a été noté presque 
à chaque pt, bien qu'on fournisse en concur- 
rence, cà et là, un terme plus expressif signi- 
fiant ‘lourdement chargé’, ‘criblé’ (D-N) ou un 
verbe traduisant l’affaissement, la rupture des 
branches ou des arbres (O-P). 

On retrouvera ailleurs, à l'infinitif (CHARGER 
du fumier), ce type utile pour la caractérisation 
de l'aire picarde, puisqu'il présente le traite- 
ment de k + a en position libre et entravée; mais 
l'évolution réguliére a parfois été perturbée, 
notamment par dissimilation, et kér- s'étend 
assez largement sur le domaine wallon (A II). 

Pour faciliter la présentation, on met les for- 
mes au singulier. 

Plusieurs types communs avec GROUILLER de 
bétes, ALW 15, not. 144. 

A. chargé" TI. *tcherdji, -i, -é, -è...: сёгёт 
Ni 85; Na 1, 79, 84; D 123, 132; W 3,35, 
^36, 45; H 50, 67, 68; L 1, 3, 7, 19, 29, 35, 
39 (ёег-), 43, "50, 61-87, “90, 94-116; Ve 1, 
6, 26, 35, 41; My 1; Ma 4, 12; В 4, 5, 7; 
Ne 43, 44; Vi 2 (ou -i), 6, 8 | čer- Ni 20 
(Ard.) | čêr- Ne 57 | čér- Ne 770 | сёгёї 
D 136; H ‘42; Ne 22, 51; Vi 8 | -i Ni 2, a, 
6, 9, 17, 26 (ou k-), 28, 45, ‘102; Na 6, 19, 
^20, 30, 49, 99, 101, 116, ‘120, 127, 129: 
Ar 2; D 7-34, 38-58, 68, ‘71, 72-84, “85, 96- 
120; W 1, ^8, 79, 10-21, “39, ‘56, 63, ‘73; 
H 1-8, 726, 27, 728, 37-39, 46, 53, 69: L 2, 
732, 45; Ve 8, 24, 31, 37-40, 42; Ma 3,9, 29; 
B 1,9, 11 (enq. compl.; -é enq. Ј.Н.), 714, 15, 
16, 19, 22, 23, 27; Ne 4, /5, 20, 44; Vi 2 (ou 
-1), 13-18, 721, 22-35, 736, 37-47 | čer- Ni 19, 
20 | čr- W ‘32; Ne 65, 69 | cergi H 21; 
My 2 | -é D 64; W 59, 66; Ve 47; My 4, 6; 
Ma 19-24, 40 (-), 42, 53; B 2, 73, 6, 11 
(J.H.; ou -i), 12; Ne 11, 23, 24, 31, 32 | -e 
Ma 1 | -è D ‘91; Ma 35-39, 43, 46, ‘50, 51: 
B 21, 24, 28-33; Ne 9, 14-16, 26, 33, 39, 49, 
^50, 60, 63, 76 || *tchirdji: cirgi Ve 32, 34. 

П. *kérdji...: kèrgi Na 44, 59, 69, 107-112 | 
-ï Ch 754; Na 22, 23 | -i Ni 26 (ou с), 80; 
Na 135; Ph 33, 53; Ar 1; D 36, 94. 

HI. *kértchi, -i, -ié..., -é, -è, -&...: kèrcï 
To 6 (mais dans la phrase, on dit répli); S 29; 
Ch 16, ‘19, 26; Ni 36, 112 | -/ Ch 4, 28, 61; 
Ni 11, 33, 93 | -i No 3; To 37; Ch 27, 33, 43, 
63, 64, 72; Th 24, 43, 53, 54; Ni 1, 38, 39, 61, 
72, 90, 107, 112; Ph 6, "11, 15, 21, ^40, 45, 
^47, 54-69, 770, 81 («kérchi») | kèr- Ph 84 | 
kar- No 2 | kér- Ph 37 | kérci, To 73 | -ciyé 
Мо 37 | -сує A 12 (enq. compl); Mo 20, 64 | 
-i Na 130; Ph 16, 69 | -é To 13; Th 46, ‘51, 62 
| -e Th 29, 64 | -è Th 72-82; Ph 79 (kér-), 86 | 
-ê A 55 | -& A 44. 

IV. *kérki, -i, -ié...: kèrki Mo 9, 44, 58; S 6, 
31; Th 14, 25 | -i/é A 37 | -ï A 2 (ou kir-); 
Mo 17,23, 79; S 1, 19, 36, 37; Th 2 | -i S 13, 
“28; Th 5 | kerki, To 94 | kérkyé Mo 42 | -ye 
Mo 79 | kérkyé Mo 41 || *kiérki", -kie...: 
kyèrkï, S 10 | -kyè Mo 1 | kiyérkiyé A 28 || 
*kirki: kirkí A 2 (ou kèr-), 7. 

V. *kértié...: kértyé A 60 | -yé/é A 50 | -ус 
А 52. — Cf. Ш. 

VI. *tiérké, *tchér-?...: tyérké To 39 | cerké 
To 78 | cèrkë A 1 | éyèrke To 58. 

VII. *tértchi: rerci To 27 || *tchiertchiyé...: 
ciyérctyé To 43 | суёгеї, ё To 48 | -суё To 771 | 
ёсёгсуё To 24 ("еп-'?) | čèrčé To 28, ‘36 | буёг- 
yë А “10, 12 (enq. J.H.) | <-êiyes A 713 | 
-Ciyé To 757 | «ciyérciye» A 718. 

В. "rempli": répli No 1; To 6. 
C. 'couvert': kuvri Ne 47. 
= D. 'grené'. *griné, *gur-^...: griné L 4, 7, 

19, 732 | gur- Ve 42 (les arbres en étaient — et 
i fi a tò ~ ‘il y en a tout ~’) | gêr- Ni 797. 

E. *gruzelé, -us'-? gruzlé L 1 | -us- L 66. 
F. 'criblé' 5 *eríblé, -é: kriblé W ^56 | kri- 

blé Ne 47; Vi 16 || *griblé, -ё...: griblé Ve 24 
(surtout des groseilliers), 42 ('les arbres en 
étaient —' et í ñ a tò ~ ‘il y en a tout ="); 
Ma 9 ("il y en avait tout ~); B 22; Ne 44 | -è 
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D ‘71, 84, 85, 791; Ma 46, 51; B 21; Ne 4, 

^5, 14 | -ey Vi 22. 
G. *riglé, -i, -è: riglé Ve 32 Сип groseillier 

tout ~ de groseilles; ‘il fait tout ~ de fróbóh 
'myrtilles'*), 34, 37, 39; Ma 2; B 12 (‘il y en 

avait tout —') | -ï B 5, 7 (Rogery) | -è Ma 39 
(‘un arbre qui est tout —'); B 30 (‘il y en avait 

tout ~ dessus") || *driglé, -ё: driglé Н 38; 
L ‘118; My 1, 3; Ma 19 (Collard), 24 |-e D 25 

("les arbres étaient ~", "Ga venait tout —'); 

Ma 46. 
Н. *reyi:5 rèyï Ne 43. 
I. *hop'lé? hòplé W 756. 
J. *hódé:'? nódé H 27. 

К. 1. tozé:!! òzé Ni 20, 80, 98 || 2. *(h)ozelé, 

-os^-:! hozlé W 30; H 49; L 1, 45 (‘il fait tout 

— de fruits', "un visage tout — de boutons"), 

^50, ‘75, 106, 116 | -òs- L 66, “99 | dzlé Ni 20. 
L. *nálé:? nälé Ve 37 (11 y en avait tout —"), 

39 (id.). 
M. *roubyi:? rubyi Ve 42 (‘il y en a tout 

m), 

N. *(r")balé: balé Ma 20 | r- Ma 12.— Cf. O 4. 

= O. "ез arbres? 1. '(en) (dé)chiraient' (‘se 

brisaient': cf. DL *hiyf): МУТ W “42; L 87 (ou -ïn) 

| -in W 1, 8, 79, 10; L 87 (ou -D | (présent) hiyè 
L 35 || 2. "еп" *sprátchit (littéralement ‘écra- 

saient’): spräci H 27 || 3. *ridohét'^ (présent): 

ridòhè H 49 || 4. Cen") *r°balint:!5 è rbalé Ve 44 

| (présent) rébale Н 38. Cf. N. || 5. "pliaient 
dessous": plóyin düzó Ni 20 (Ard. Cf. P I. 

P. ‘les branches? 1. 'pliaient': plòytvè L 14. 

Cf. O 5 || 2. *flitchint:'^ f/icé D 771, "85, 91." 

! V. déjà ALW 2, 215b. 
? Rubrique hybride qui réunit des -č- wal- 

lons provenant d'une palatalisation ancienne 

analogue à celle de I-II et des -č- picards plus 

récents procédant de -ky-, -ty- (III-IV). In fine, 

certains--cé, -è (Ph) s'expliquent probablement 

раг une substitution de finale ('-er' au lieu de 

с іег"), tandis que les mêmes formes en picard 

doivent résulter d'une évolution phonétique: 

ug (ou -tyé) > -¿é... — LÉON. 630 mentionne 

*kèrdji et *tchèr-. 
3 Formes curieuses qui pourraient provenir 

de kèrtyé (Ш); à moins qu'elles ne présentent 

une diphtongue secondaire du e entravé par r + 

consonne. 

^ À W 30, *i sont tot grinés se dit des pois, 

des féves, des haricots; à Ma 12 *gurné [dans 

quel type de phrase?], des grains, des pois. 

Comparer S 37 dè pë ['pommes', m.] tat gri- 

niyi [ANG]. Ajouter Léon. 631 ‘il y a des 

fruits tout' *guirné. FEW 4, 231a GRANUM. 

5 Littéralement 'grélés, nombreux comme 

grélons'. Cf. DL; ALW 3, not. 87, notamment 

n. 3. — L 45 'ça' *gruzéle (ou -zeléye), de 

grains s'échappant d'un sac troué. 

$ Emprunt du français (comparer liégeois 

*crüler 'cribler). FEW 2, 1333b CRIBRARE. 

Ajouter *griblé Ph 45 (BALLE: 'des fruits, il y 

en a tout ="); L 1 (DL: de fruits, de poux, etc); 

Ve 1 (Wis.: Че cerisier est ~ de cerises"), 39 

(REM., Gloss.); -é (LÉON. 631 'il y a des fruits 

tout ~). — À Ne 11 *griblé, synonyme *(A)ozé, 

seulement pour ‘couvert de poux'. — Variantes: 

*briblé H 2, not. 99, W' b; verbe, not. 98 les 

fruits TOMBENT, E. 
7 Substantif *riglée ‘grande quantité’ à B 30: 

òn riglé t pum ‘grande quantité de pommes sur 

la branche’. — Sur ce type, v. not. 98, D. 

8 Comparer Argonne a réyie *en abondance? 

(FEW 10, 217a REGULA). 

? DL *hop'ler ‘combler’; FEW 16, 224a 

HOOP. 
10 Donné comme synonyme de бёгёт, ce 

type s'emploierait, au propre, comme verbe 

transitif (*hóder lès pourcés ‘gorger les porcs”), 

et, au figuré, au sens ‘saturé, excédé” (*dj'ènnè 

so hôdé). Pour ce dernier, comparer, comparer 

DL, s. v. *hóder: “dji so hódé ‘flambé (syno- 

nyme *сйг, *rosti), dérivant de *hóder *échau- 

der (le porc)’. La réponse de H 27 mériterait 

d'étre vérifiée pour le sens; comparer My 6 

*hódi ‘petit porc non encore engraissé' (FEW 3, 

263b EXCALDARE). 

п V. aussi not. 99 EN ABONDANCE, W' a (Na 

6 ozé). — Autres emplois: 1° "il est (tout) h. de 

poux’ (h)ózé Ne 11; òzé Na 6 (q. 33); 2° W 3 

òzé ‘couvert de bozé (‘croûtes de lait')', etc. 

repose sur la notion de saleté, qui s'attache 

souvent, comme celle de quantité, aux dérivés 

de 'house(au)' Cf. FEW 16, 228b, germ. 

HOSA. ALW 15, respectivement not. 144 et 47. 

— Ajouter LÉON. 631 “tot ozé (synonyme 

*guirné, *griblé); Ni “67 *ozé ‘plein, chargé” 

(Gaz.) verviétois *hozeler 'garnir abondam- 

ment, cribler’. 
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" REMACLE, BDW 18, 99, proposait d'y 
voir un dérivé de *nále ‘ruban’. Non repris 
FEW 16, 598 *NASTILA (cf. REM., Gloss. 108). 

5 Cf. ALW 15, not. 144 GROUILLER de 
bétes, n. 4. 

" DL -*r(i)dohí... 
FEW 3, 145a DORSUM. 

5 Léo. 64 *(ri)balé ‘ployer’. FEW 1, 219b 
BALLARE: Na 109 *ribaler ‘plier sous le faix’. 

16 LÉON. 64 "irch! ‘ployer’. FEW 3, 618a 
"FLECTICARE (ой il faut corriger en -fch- les 

‘regorger, déborder’. 

formes chestrolaises et gaumaises: v, BTD 7, 
201). 

17 Autres réponses: "comme (combien) il y 
en avait sur les arbres’ (noter To 99 *combé k'i 
d' avwat d'ssus lés-ábes); ‘il y en avait une’ 
*masse А 55; ‘il y en a' *à flache H 38 (cf. not. 
99 EN ABONDANCE, Т); ‘il y aura des fruits’ a 
gògló To ‘44; ‘il y aura des fruits le démon”: / 
démó To ‘72; ‘il y en avait" bràmë Ni 20 
(Ard.)... Quelques réponses de ce type ont été 
portées à la not. 99 EN ABONDANCE. 

98. les fruits TOMBENT 

О.С. 33 «les fruits tombent en abondance». 

Nette opposition entre 'choir', à l'ouest, et 
"tomber', à l'est (v. ALW 15, not. 28 TOMBER 
[d'une personne]); dans cette zone, on constate 
cependant de nombreuses lacunes du verbe 
neutre, en raison du recours à des verbes plus 
expressifs (C-/), dont certains s'emploient 
aussi pour une chute de grélons, une forte 
pluie. Méme ces verbes, qui portent en eux 
l'idée d'une grande quantité, sont d'ordinaire 
suivis, comme les deux autres (A-B), et confor- 
mément à l'énoncé de la question, d'un com- 
plément ou d'un adverbe, traduisant, sous des 
formes trés diverses, le fr. «en abondance» 
(v. not. 99), — Dans le tableau, des formes à 
d'autres temps, modes ou personnes sont grou- 
pées en fin de rubriques. 

A. ‘tombent'.! *toumét, -mant, -m'nét: 
tumè Na “20, 30, 84-101, 7104, 120; D 15-34, 
45, 46, 58; W 1, “8, “9, 10-30, “32, 35, ‘39, 
^45, 756, 59-66; Н 2-21, 726, 37-39, 46, 50- 
68; L 1, 2, 3,19 (-é [!]), 32, 39 (-e), 43, 45, 
‘50, 61, 85, 87, "90, 94, 101, 113-116; Ve sauf 
41; My 1-4; Ma 1, 3, 20-35, 39, 40, ^50, 53; 
B 2, 73, 5-11, 714, 15 | -má B 22-27, 30 | -mås 
Vi 16 | -mné Ni 5, 6, 9, 17-20, 28, 85, ‘102; 
Na 19; W 3 || *tómét: tómè Ve 34 || *tumet, 
-at, -ant: tumè D “91; Ne 9, 11, 723, 24 | -a 
D 123 (rà-); Ne 20, 22 | -à Ne 16 || *témèt, 
*teu-, -at, -ant...: témè Ne 31 | tœ- Ne 14 | 
tèma D “129 («-с»), 132 | -2 B 28; Ne 26, 32 
(tœ-), 33, 39 (tœ-), 43, 47-63; Vi 13, 25, 43, 46 
| -à- В 33; Ne 76 | -àg Vi 18 | -ó Ne 44 || 
*témant: rond Ne 15 || *t'mant...: ma Vi 6,8 

| -àg Vi 2 || *tomb't^: têpi S 6 || «tombent» 
Mo 775. — Tour impersonnel: 'il' tum B ‘1 | 
tem Ne 770 || a tumé Ma 4. — Infinitif: гётё 
Ne 76. 

B. 'choient'? I. *tchéyét, at. -ont, -nut, 
-nét, -té...: сёуё Ph 54, 69, 81, 86; D 40, 72- 
84, 96, 113 | -e Ph 79 | čé- Ph 84 [| čèya Ar 2; 
D 110, 120 || čèyő Ni 1; Ph 53; Ar 1; D 94 | 
Cèynu Ni 90; Na 59, “114, 116 (cey-), 127; 
Ph 33; D 7 | čèy- Ch 28 | -è- Ch 43, 72; D 68 | 
-é- Na 109 | -é- Na 69, 107, 135; D 36, 38 | 
čèynù, -Æ Ch 61; Ni 107, 112; Na 1, 22, 130; 
Ph 16 | -é- Ni 80, ‘97 | -ë- Na 6 | -&- Ch 33; 
Ni 93; Na 44, 49, 112 | čèynæ Ch ‘19; Ni 61, 
98 (-6); Ph 6, 711, 15, 37-45, “47 | -é- Th 24 | 
cèynè Ch 4, 16 (ou -tè), 27; Th 53; Ni 11, 36- 
39 | -é- Ni 45 | -é Ni 26 || сёугё Ch 16 (ou 
-пё); Th 29, 43, 46, 73 | -é- S 29; Th 72 | céwte 
Th 5 | сёле No 3 | é£- To 24; Ni 33 | céyt, 
Th 64, 82 | сёугё Ch 27 (F Ph.) | ¿yt Th 54 | 
čèttè To 13, 28 | céttœ А 12 (enq. A. B. c ètté, 
enq. Ј.Н.), “18 | čètt, No 2; To 2, 7 | ёт No 1; 
To 27 («ichèttent»), 37 GA) | -é- To 43 | сег 
To 73 (enq. Ch. G.; dat enq. J.H.) | «diet,» 
А 713. — Tour impersonnel: ‘il' cé Ch ‘54 | -é 
Ch 26 | -é Na 23 | -a To 73; "са" tyé Ch “64 | il 
e сёуи D 25 (inf: сёр); i nn а сёуф D 81. 
— Futur: čērő Ni 72; — passé composé: ó сё 
To 48. 

П. *tchoyat: “Oya Ne 65, 69 || *tehwéyant: 
¿weya D 136. 

HI. *tcheujant, -eü-...:? cà Vi 37, 43-47 | 
-ay Vi 27 | ё@®а Vi 38 | -4. Vi 16 | -A.n Vi 22 | xw É ve 

Caza 

«tchueujá» Vi ^36. 
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IV. *kéytet, *két't...: ké të Th 14 | kéyt(è*) 
S 36; Th 72 | keyr, Th 25 | këtë A 710; Mo 64; 
S 10 | ké S 13 | këtté To 99; A 60 | kètté To 1 
| kē- Mo 41 | kē- A 55 | ké- A 752 | kétt(e) To 58 
| kétte To ‘71 | kë Мо 23 | këyt Mo 58 | kéyt 
S 19, 28,31, 36; Th 2 | kétt Mo 9 | -e- Мо ‘5 
| -ë- Мо 17 | -é To 39; A 2, 720, 28, 50; 
Mo 770, 79; S 37 | két(t) A 44 | kèt To 94 | -e- 
A 1; Mo 44 | -é- Mo 37, 42 | «kaitent» Mo 775. 

. — Tour impersonnel: "il (i) ké A 7; S 1] -è 
A 37; S 10 | ée Mo 1 | -è Mo 729 | -e To 78. 

= С^ 1. *hoyét, *heu-...: Лдуё W “45 (~ £u), 

^56 (~ gu); H 1, 26, 28, 37,38 (~ tò al valéy), 
^39, 42, 49 (~ tò); L 1, 14, 29; Ve 1; Ma 2, 9 | 

hoè H 27 | hàyë L 106 || *choyèt, *cheu-, 

ant... šòyè Na 99, 120; D 58 (~ tò), 7100; 

Ma 43; Ne 11 (kòm la plüf), 24 (id.) | $@- B 12 

| Soya Ma 51; B 16, 21 (à Roumont), 22 | $ë- 
Ne 32 | -ó. Ne /50 | séynu Na 79. — Indicatif 
présent 3 sg: sa $É Ne 47 (ku | ауар!); — 

imparfait: sa šóyó B 23; — passé composé: ‘il en 

a' hoyu Ma 3-9; ‘les fruits" ó $@ya B 12; só [?] 

һдуч H 69 || 2. *ahoyét: ahòyè L 66. 
D 1. *riglet: riglè Ma 4-9 (= al valéy) || 2. 

*ariglét: ariglé Ma 2 (ènn arigèl sés!, il en ~, 
sais-tu) || 3. *driglet, at. *driguél'nut...: dri- 
glé Na 129; D 64 (= al valéy), 73; My 6 (~ èn 

ауа); Ma 19 (~ gu), 20, 46; B 7, 9, 12;* Ne 4- 

^5 (= al tèr) | -e Ma 36 (~ al valéy) | -s Ma 42 
| -a D 110 (= al valéy di 1 óp) | drigelnu 

Na 127. — Indicatif présent 3 sg.: sa drigèl B 9 

| -ul Ne 11. — Infinitif: driglé Ve 47 (syn. H 2) 
|| *drigalét, ant: drigalé D 101 (= al tr) | -à 
Ma 51 (~ al valéy); Ne 15 || 4. *adrigléet: adri- 
glè Ve 41; My 3; Ma 12 (~ a hope). 

E. 'ca' *gribéle? sa gribèl Ma 4. 
Е. *désgriboul'tet:* dèsgribultè Th 62. 
G. ‘troûlèt, *trü-? rale L 4, 7 | trü- L 2, 

35, 45. — Indicatif présent 3 sg.: "comme ça' 

тїї D ‘141. — Infinitif: trülé D ‘141 || *tre- 

lant...: rrèlä Vi 6, 8, 37 («comme la grêle»), 

38, “42, 43, 47 | -à, Vi 35, 43 (= a йу) | An 

Vi 22 (= "comme la pluie") | -ay Vi “21, 27 

(~ pa ёёгпӣу, par gironnées). — Indicatif pré- 

sent 3 sg.: sa trél Vi 13, 721. 

Н. 1. 'pleuvent'. *plovét: plovè L 750 || 2. 
*aplovét: aplòvè L 1,35 (~ ёи d l áp), “50, 66. 
— Infinitif: aplür Ve 47 (syn. D 3). 

I. 1. *gruz'lét... (littéralement ‘tombent 

comme des grélons"):!? gruzlé W 30 (= al tèr), 

“42; L 35 | -us- W 756; L 799 | -és- W 736. — 

Indicatif présent 3 sg: sa gérzel Ph 61 || 2. 

*agrus'let: agruslè L 66. — Infinitif: agruzlé 

Ve 38 (luk ó pó — lé gèy ‘regarde un peu tom- 

ber les noix"). 

! Classement d'aprés le radical; pour la 

finale, cf. ALW 2, not. 104 VALENT. — La dis- 

tinction faite par Wartburg entre 'tomber' 

(latin TUMB- FEW 13/2, 403 sv.) et tumer’ 

(abfrq. *TUMÔN, FEW 17, 384 sv.) est contes- 

tée par certains auteurs, -m- pouvant être un 

traitement local de -mb-; cf. REM., Différencia- 

tion des géminées, 18-9, 196. 

2 FEW 2, 24 CADÈRE. Ajouter, à l'infinitif, 

To 6 *tcheur (BounG.), 7 *tchér (Maes); S 10 

*kéyi (eng); Centre *kér, ou *tchér (DEPR.- 

Nop.); Na 1 *tchér (Prs.); D 25 *tchaftr (Hos- 

TIN; EH cr ou гите)... Vi 19 [r]cheür (BSW 

37, 312). À Ni 17, où on répond А, cer est 
connu mais dit importé (on dit bé" astumé" 

‘bien échu’); de méme à Ni 28, cér est rare, 

mais se dit dans certaines expressions comme 

ê cé ó rvyér ‘il tombe à la renverse’, ou bé" 
ascé ‘bien échu’, moins fréquent cependant 

que bé" astumé. 
3 Le -Z- est dô à un alignement sur la conju- 

gaison de “luire”, "lire"... 

^ Doit signifier en général 'tombent en 

abondance’, comme on le précise à Na 99, à H 

37 (hoyé = tumè a mak). — Leur sens propre, 

‘secouer’, beaucoup plus largement répandu 

(v. not. 100, A), est connu à tous les pts oü a 

été noté l'emploi intransitif (pour ‘tomber”). 

5 Le FEW classe sous mnéerl. RIGHE (16, 

712a) Gleize, FerriéresH. riglé 'chargé de 

fruits”, Stav. driglé, Malm. ‘criblé de”; on rap- 

prochera de ces mentions celles qui figurent au 

t. 21, 88a: Jamioulx Th 24 *drigler 'gauler, 

bátonner, poursuivre à coups de báton, de pier- 

res” (BAL 80, 216); Faymonv. Му 6 *drigler 

*succomber, crouler (sous le poids de fruits)' 

(BSW 50/2, 561); cf. DW 17-18, 87-8. — Ajou- 

ter encore Pins. *drigler ‘dégringoler, tomber” 

(et *driglée ‘rangée, grande quantité’); B 10 

*driglé ‘chargé, couvert’ (BSW 50/2, 533)... 

Pour le substantif, v. not. 99 EN ABONDANCE, A; 

ajouter, avec autres sens, *drigléye ‘file’ (LÉON. 

665) et, sous une forme altérée, *drigaléye 
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(Tenneville) ‘rangée, alignement’ (FRANCARD), 
"tricléye 'trólée, bande, troupe’ (Coppi. AN. 
RIBAMBELLE, vol. ultérieur. On ne s'explique 
pas la présence d'un -a- dans la forme de Ten- 
neville, dont l'EH fournit plusieurs équivalents 
verbaux (sous D 3). L'examen étymologique 
mériterait d'étre repris sur des bases plus lar- 
ges, en tenant compte d'autres mentions 
encore, comme *driglé ‘glisser’ (LÉON. 120). 

6 Se dit aussi des grélons: /2 gurz& driglé 
(imparfait). 

7 Fourni pour ‘tombe en masse’. Mais ce t., 
emprunté du fr. cribler, s'emploie surtout au 
participe passé pour ‘fortement chargé (de 
fruits), v. not. 97, F. 

* Ajouter FEW 16, 386b, néerl. KRIEBELEN. 
? Dérivé substantival en "-ée', cf. not. 99 EN 

ABONDANCE, В. — Le sens premier en liégeois 

est ‘émietter’ (v. vol. ultérieur; DL *rráüler; à 
L 45 lè vél trüli(n) ‘les vitres s'émiettaient 
[sous le bombardement} ...); ajouter notre sens 
FEW 13/2, 251b TRIBÜLARE. Le gaumais *rrè- 
ler ‘tomber ги’ se dit aussi de la pluie ou de 
la grêle (Mass. "treler, Gloss. S'-Léger -éy; 
ALW 3, 109, n. 12...). 

? Cf. ALW 3, not. 87. À Na 30 rumé a gru- 
zya ‘tombent à grélons'. 

SYNTAXE. Le verbe est parfois suivi d'un 
complément ou d'une préposition signifiant 
‘par terre’ ou ‘en bas’: "А la terre' D 101; W 
30; Ne 4, 75; Vi 43 || "а la vallée": al valéy Ma 
4, 9 | -èy D 64 | -Æ D 110; H 38; Ma 36, 51 || 
"en aval': èn ауа My 6 || "jus de l'arbre": ёи d 
Гар L 35 | Zu d l arp To 7 || "jus" (sans complé- 
ment): èu W “45, "56; Ma 19. 

99. tomber EN ABONDANCE 

Q.G. 33 «secouer un arbre; les fruits tombent en abondance». 

Certains verbes traduisent seuls la notion (v. 
not. 98, CJ. mais ils sont eux-mêmes parfois 
renforcés par une sorte de surenchére d'expres- 
sivité. On ne s'occupe ici que des compléments 
circonstanciels et des adverbes, sans toujours 
préciser quel verbe ('tomber' ou 'choir' le plus 
souvent) ils déterminent. Plusieurs expressions 
sont paralléles à celles de il pleut À vERSE 
(ALW 3, not. 58) et les remarques formulées à 
cette notice valent pour celle-ci: la liste des 
nombreux synonymes est loin d'étre épuisée à 
chaque point; la plupart des réponses ne sont 
pas propres à la chute des fruits. 

Dans le classement, substantifs correspon- 
dant à des verbes signifiant ‘tomber en abon- 
dance” (A-B), désignant des tas ou des conte- 
nants (C-L), expressions imagées (M-Q), 
substantifs référant à des coups (R-E^, à la 
pluie ou à la grêle (Е -/,?), types plus généraux 
exprimant l'abondance (N°-W. 

On a renoncé à multiplier les compléments 
livresques, et pour les types figurant à la not. 
58 de l'ALW 3, on se contente souvent d'un 
simple renvoi. 

А. 'par' *drigaléyes:! pa drigaléy Ne 9 | par 
-- Ne 15 (arivé ~). 

B.'à' *trüléyes?...: trüalèy W 739; L 101 | -ëy 
W 1 || à *trélées: trèlé, Vi 8. 

= C. «à (par) tas»? 1. “A hopés...: a hópé 
H 50, 67; L 1, ^50, 61, 85, 94, 113; Ve 8, 40, 
42; My 1 (Cun); Ма 12 | -ë H 8; Ve 37, 39; 
My 2; Ma 20, 29; В 2, 3 | -e Ve 32, 34 | -ë 
L 39 (ло-), 87; Ma 53 | -é Ma 1 || 2. 'à mon- 
ceaux': a mósé H “28; Ma 39 | -é D 34; B 9, 
11, ‘14, 28 | -é Ar 2; Ma 750,51; B 21; 
Ne 23, 39 | mã- Vi 8 | mósé D 132; Ne 20, 
22, 44 | -ya Th 53; Ni 85; Na 44, 112, 116, 
127; Ph 6, 33, 37, 42, 81; D 7, 15 (a grò ~), 
25, 30, 40, 72, 84, 113 | má- Ph 84 | mósa 
Ni 38, 61, 107 | -à Th 29 | -$ó, -ó A 1 (pa +; 
Th 64 || 3. "à tas”: a ta D 136; Ne 51; Vi 43 | 
-à Vi 37,38. 

D. "а meules': mòy Ph 86. 
E. "а rouleaux": rólé H 504 | radya D 68. 
Е. «à djéns> Ch “19. 
С. "а pelletées": paltéy H 1. 
Н. +à cheüpléyes:? a sépléy Ni ‘102. 
I. *à chipe (ou *chive)-chovéye:? a ip #дуёу 

D 38 (ou sif $.). 
J. "раг gironnées'$ “pa djérnáyes: ра 

gêrnay Vi 27, 38. 
K. «à paniers». 1. *à banses...: bás et 

variantes? Ni ‘102; Na 116; D 84; W 66; H 27, 
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50, 67; L /3, 45, 61, 101 ("а la b.'); Ve 24, 40, 

42 || 2. ^à tchènas: сёла B 23. 
L. "à seaux*:? sèye Ve 34 | -ya Ni “102 | -yó 

Th 43. 

= M. "А chier dessus'!...: a cir disi Ni 102 

| tà k pò cir disu Н 50 | ‘il y en a' k pò cir su 
H 67. 

N. "А diable"?...: «a diale» То ‘36 | sa $É 

(ça tombe) ku / ёар Ne 47. 

О. "A béte(s)':? byès Ve 37, 39, 40 | -ès Ve 34. 

P.'à pourceau(x)':!5 pursya Ph 45 (vulgaire). 

О. ‘à *blèfe (bave) de chien":!* a blèf di ёе" 

Ch 61. 
= R. *à dik (èt) dak:? a dik è dak To “57, 

“71; Mo 23, 44, ^75; S 37; Th 72; Ph 45 la dig 

dàk Th 54 | al dik é dak To 99 || +à (r^)dik èt 

day...: a dik é day Ph 16 | a rd- Ch 16 | a dik 

é dày Th 5 || ‘à r’likèdaye, -guédouye: a rlik 
è da,y S 10 | a rligéduy S 31. 

S. tà make:'^ a mak Ch 61, 72; Ni 1, 5, 6, 

^9. 17, 20, 26, 28, 45, 80, 7102, 112; Na 1, 19, 

^20, 22, 44, 59-84, 107, 109, “114, 127, 130, 

135; Ph 15, 16, 37, /47, 53; Ar 1; D 7, 25, 36, 

38, 81, 791, ‘100, 110, 113; W 3, “8, 79, 10, 

32,739; H 2, 26, 27, 37, 39, 50, 53, 67, 68; 

L 19,29, ‘32, 43, 61, ‘90, 113-116; Ve 37-40, 

42, 47; Ma 2, 20, 51, 53; B 5-7, 11, 21-24; 

Ne 14-20. 
T. *à flahe, -che:!? a flah My 1 (Lerho) | -aš 

H ^26, ‘39; Vi 16. 

U. “A plachet a rlaš Ch “64; Th 24, 25 

(rare), 43, 54, 73, 82; Na 130; Ph 37 (i ñ a —), 

42, 54, 79; Ar; D 84, 96. 

V. a. ‘à r'laye, -âye: а rlay Ch 33 | -ay 
Th 24 || b. +à r'laye di bouc'...: a rlay di buk 
Ni 112 |-áy... Ch 61 | -ay dè... Th 24; Ni 39.18 

W. +à r'louye, -oüye:! а rluy Mo 29, 41, 

79: S 1, 36; Th 2 | -йу S 29; Ni 72 | -üy 

Mo ‘5 | «a rlauwey(e)» А "13. 

X. +à r'dohe:? a rdoh L “32. 
Y. *à spotche:? а эрде W 3. 
Z. “A tout-ècrase:’! а tait èkras Ch 27. 
А“. "А tout casser? a tu kasé No 2. 
B'.'à mort: a mór S 19; B ‘14 | -o- S 6? 
С“. ‘à grands coups... а gra kó Ma 53; 

Ne 32, 57, 60, 63; Vi 18 (gra | -- kū Ma 35 || 
‘d’un beau coup: d ó bé kó Ve 26. 
D 24 a. *à V vole: al vòl H 38 || b. ‘à P 

voléye: al voléy S 37 || c. *à P rivole: al rivolé 
А 10. 

Е“. "А (sur, de) force": a fwès Н 739; L 106, 

116: Ve 31 | sò f. L 43 | t f. Ma 20. 
= Е‘ а. ‘comme (de) la pluie": kòm del 

plèf Th 25 | -- la plüf Ne 11, 24 | kum la plóf 
Vi 16, 22 || b. "comme de la grêle": kum dul 

grél Ne 43 | -el Ne 44 || c. "comme des (à) grê- 

10п8':26 kòm dé gruzè W “56 | -- gér£a Ch ^19 | 
a gruzya Na 30. 

G”. "А lavasse(s)':?” a lavâs My 4 | -as W 30; 

Ve 1,34] -2 Мо 23 (tait ~) | Aë Mo ‘70 (9), 79. 

H”. “A waléye:28 a waléy Ni 98. | 
Г. "à flots':?? a fl S 19; Ne 15. 
J. +à flote:* а flòt Vi 36. 
К“. *à flo(u)he?! a flòh Ve 38,44 | -òx My 3 

| -ath H 50. 
= L'. `à blame:? a blam Na 127; D 38. 

М“. *à galo: a galó L 114. 
№. "à (en) masse'...: a mas Mo 17; S 28; 

Ni 6, 9, 90, 93; D 113, 120; W 3; Н 46; Ve 8; 

B 23; Ne 20, 26, 33, 39, 49, 76; Vi 6, 13, 22, 

43 | a n -- [à une --] Mo 64 || ë mas No 1 (&?); 

To 2, 13, 37; Mo 9, 23, 42, 58; Ch 27 | ê -- 

А ‘18 | é -- A ‘52; S 10 | 4 -- A 2; Th 53; 
W ‘45: Vi 46 || "опе masse’: àn mas Ni 19 | 
èn -- To 43: А ‘20, 28, 44, 50 | sn -- To 94 | 

n -- А 12; S 29; Ch 4; Ni 112. 

О“. "еп abondance": ёп abódés To 39 | -ás 

To 27, 73; S 13 | én -- A 50. Е 

Р“. *й tarlarigot, tal-:3* a tarlarigò Ni 102 

| a talla- H 27; Ne 20 | -gó Th 64. 
Or. a. "à volonté": a volóté To 7, 24; W 13 

(-d-) || b. ‘en veux-tu en voilà": ë vé tu ë vla 

Mo 775. 
К“. "à qui mieux?:36 a ké туё W “8, 9, 10. 
S. a. ‘à l'enrage'? a Г агёё Na 49; L 19; 

Ve 8, 42; Ма 43 || 'qu'enrage*: k arèë L 19; 
Ve 6; 8, 26; B 24 | -ač B 22 || ‘que pour enra- 
ger": ku pò z arègi L 19 | -i Ve 40 | k pò z äragi 
[?] Ve 35 || b. (formes atténuées): a / araw L 87 

[а Таг- L 85 || karap L ‘50. 
T. *qu'assotisse';? k asòtih L 19; Ve 8 || 

rque pour assotir": ki pò z asôti L. 116 | ku -- 
Ve 6,35 | k -- W 63 | kë po z asóté W 66. 

U<. ‘bon train: bó trë To 2. 

ү“. "tempête" 39 "timpésse...: répès Ma 20 | 
12- Ve 34 | té- Ve 32. 

W'. (Adverbes et adjectifs employés adver- 

bialement). a. ‘ozé:* òzé Na 6 ('choient' tò ~) 

|| b. “tot briblé: tò briblé H 2 || c. "bossu*: 
bòsu Mo 770 | -šu Mo 42 || d. "raide": rèt Ne 47 
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|| e. "deu: dru To 28 || f. "facilement: fasilmá 
Vi 2 || g. 'terriblement': rêripmé Ma 40 || h. 
'bravement' (beaucoup)? *brámint, -an.- 
...: brámé Ni 33; Na 99, 101; Ph 81; D 46, 68, 
120, 7129; W 732; Ma 1; B 22, 30; Ne 11, 31 | 
-é Ne 76 | -é S 10 | brámé W 35 | brô- Mo 37 
| brd- Ne 15, 22 (-&), 23 | bra- Ne 24 | 
«brómmz» To 48 | brámé S 13; Ch 27, 43; 
Th 14, 43, 46, 72; Ni 26, 36, 45, 85, 93; Na 44, 
59; Ph ‘11, 42, 69; W 59 | -& B 33 || i. чош 
plein: tò plé Na 7104; H 21 | tu -- Th 82; 
Ne 69 || j. "Got? passim. # 

! Le verbe n'a pas été noté à Ne 9, not. 98, 
D, n. 5. 

? Cf. not. 98, G. — Le substantif trèläy a 
encore été noté, en dehors de l'expression, à Vi 
22 (ké ="), 27 (èn ~), 37 (èn ~; synonyme ёп 
grèläy), 43 (èn vré ~). À Vi 43, signifie aussi 
‘averse’; localisation à ajouter ALW 3, 107b, I. 

3 Une not. sera réservée à TAS; plusieurs 
mentions déjà dans ALW 4 et 9. 

^ АН 728, où on répond "les fruits! hòyè a 
mósé, l'expression a rólé pour les *d'véres 
(récoltes): č n a dé dvèr (gré, krôpir ‘grain’, 
‘pommes de terre") ~. 

> Cf. DEPR.-NoP. “a djin ‘convenablement. 
comme il faut”; littéralement ‘en ligne’: v. DL; 
FEW 16, 280a, abfrq. “JAN. 

° Correspondant de liég. *houpeléye “pelle- 
tée’ (DL; ajouter FEW 17, 127b *skKÓPA). 

7 Cf. Léon. 669 *à chupe chovéye ‘à pelle 
nettoyée, en immense quantité”; PIRS. ta chupe- 
chovée, locution adverbiale, ‘en abondance’ 
(ex. ‘ramasser des cartes ~). Ni ‘67 i ‘nwa 
toumé, il en [des grêlons] est tombé, à chêpe 
chovéye (Gaz., Le temps qu'il fait, p. 76). — 
Comparer Ni 20 (Ard.) ‘il y en avait а SCT 
$дуёу (q. 58). Cette f., comme la var. DT šovéy 
de D 38, est prob. altérée; cf ne peut se com- 
prendre «balaie» (ind. prés. 3 рѕ.): cf. ALW 5, 
320a Ni 20 sof. 

š FEW 16, 33a *GÉRO. 
? Cf. ALW 4, 271a; y manquaient bås L ‘3: 

-4- W 66; H 50; — variante: L 61 -à- (-á^-). 
10 Cf. ALW 3, 103a; 4, not. 133. 
| Ajouter Ni 20 (Ard.) ‘il y en avait' pò cir 

айй (q. 58). Cf. DL 647a *énn'a (tant ди”) po 
tchîr dissus ‘il y en a à foison’; PRs. ti 

gn'énn'a à tchír dissus...; comparer Wis. *i 
n'a né po tchír sus (Solwaster) *il n'a pas un 
pouce de terrain à lui, il est pauvre’. — Abon- 
dance telle qu'elle dévalue les choses; l'ex- 
pression ‘le diable chie toujours sur le gros tas’ 
n'a probablement rien à voir ici. 

12 Cf. DW 8-9, 136-7 (forme euphémisti- 
ques de 'diable' dans cette expression), notam- 
ment malm. “a diâme (VILL.; SciUs) et adverbe 
*diómedumint. .. 

З Cf. ALW 3, not. 58, n. 2; REM., Synt. 2, 
163. 

1⁄4 А la q. 1271 («bave», vol. ultérieur): Mo 
79 i d a ‘il y en a` a blèf de ci ‘beaucoup’; Ph 
16 š ènn ë a blèv dè ёё ‘j'en ai à foison (par 
ex. des fruits)”; — Mo 20 de blèf dé сё ‘ramas- 
sis de cancans’, littéralement ‘baves de 
chiens’. — Cf. CARL, I, 136 “a blèfe dé tchén 
'en grande abondance' (synonyme *à blème, 
tal bléfe); DEPR.-NoP. *i d'a a blèfes dé tchi"s 
‘еп abondance”: Corr. “a blèfe dé tchi” (ex. ‘il 
y a des” *puns (‘pommes’) ~);... Ajouter l'ex- 
pression FEW 15/1, 154a BLEFFEN. 

5 Cf. ALW 3, not. 58, n. 4; v. aussi CARL 2, 
I, 351 “a dik-ét-day ‘beaucoup’ (ex. ‘il pleut 
—"), ‘fort et vite’ (ex. "il court ~^). 

16 Beaucoup plus fréquent ici que pour la 
pluie: ALW 3, not. 58, n. 5. 

7 Cf. ALW 3, not. 58, K-N, n. 6-10; ci-des- 
sous, not. 122 GAULER, 17, n. 33. — Ajouter, 
d'après BALLE, Ph 45 *a r'lache *à foison'; 
d'après LÉON. 669 *à r'laye.— Noter la variante 
namuroise *a r'lagne (ou -aye) 'sans reláche 
(de la pluie)”, d'après Pres. 424. — Cf. H 38 ta 
flache, not. 97 CHARGÉ DE FRUITS, n. 17. 

8 À Ni 39, l'expression se dit aussi de la 
pluie; ajouter la mention ALW 3, l.c., et ibid., 
à la n. 10, ajouter Ch “24 (d'après Dasc., 
Suppl. 228) *à r'laye ‘à foison’, et ‘il pleut à 
r. dé bouc” (ou dé blouke); Ch ‘35, 751, 61 
(d'après CARL, I, 391) “a r'laye (dé bouc?) 
“en grande quantité”; LÉON. 669 tà r'laye dès 
boucs... 

? Cf. DL 546 *à r'dohe ‘à satiété, à foison 
(ex. fruits); Wis. 388 id.; — comparer ALW 3, 
not. 58, Q. 

? Déverbal de *spotchí ‘écraser’ (FEW 9, 
644a PUTS); pour la formation, comparer Z. 

?! Cf. LÉON. 669 *à tout-écrase; CARL.2, L, 
391: Ch 735, 551,61 tà toute ècrasse. 
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Comparer “a tot spiyt (DL 'claquer des 

mains? ~ ‘à tout rompre’); -i ‘en quantité” 

(LÉON. 669); *a tout skèter ou *a tout агау? 

(CARL 2, I, 391)... 
23 Comparer Ne ld i e ki s krèf! 'ily ena 

qu'il se crëve!', 

24 FEW 14, 600b vOLARE (pour 'volée"). 
?5 Cf. ALW 3, not. 58, R (toujours avec pré- 

position 'à'); comparer "fort", W j. 

26 Cf. ALW 3, not. 54 (pour a), 88 (pour b), 

89 (pour c); variante Na 30 gruzya (-@-). 

27 Cf. ALW 3, not. 58, S et n. 16. 
28 Cf. ALW 3, not. 59, A. 

29 Cf. ALW 3, not. 58, X; FEW 15/2, 149a | 

*FLOT-. 
30 DL ta flote ‘à foison’; à classer, d’après 

Haust, FEW 15/2, 150b FLOTI. 

9! FEW 15/2, 151a, all. FLUG. 

.32 De *blame ‘flamme’: comparer DL *ovrer 
a blame ‘travailler avec fougue'...; LÉON. 243 

*iésse à blames ‘être en flammes, à couteaux 

tirés"... Ajouter notre sens FEW 3, 601 FLAMMA. 

33 rà galop' (ajouter FEW 17, 484 *WALA 

HLAUPAN)? Pour le sens, comparer R, qui signi- 

fie ‘à foison? et ‘vite’. 

34 "les fruits tombent (choient) —'. Ajouter 

"il choit une masse (mas, -z) de fruits' To 73, 

78; A 7, 37; Mo 1; S 1; Ch 26; ‘il y a une mas 

de fruits qui choient (tombent) To 58; А 55; 

Mo 17; Н 69. 

35 Correspondant de "à tire-larigot'; cf. "o 

tal'larigo DL; Wis.; Scius; PIRS; Ta tárlarigo 

LÉON. 669; ta talarigo COPP., ... 

36 Expression empruntée au français, 

"mieux" étant en liégeois mi. FEW 6/1, 669b 

MÉLIOR (mfr. à qui mieux; en wallon, peut-être 

réduction de la formule moderne). 

37 Cf, DL 34 “a l'arédje, d' ~, arédjéyemint, 

qu'arédje, qu'arape, qu'arédjemint, qu'arap- 

(di)mint..., LÉON. 669 *qui po-z-arédji (ou 

assoti). FEW 10, 10b RABIES. — Sur le tour syn- 

taxique, v. REM., Synt. 2, 166. 

38 DL 40; REM., Synt. 2, 166. 

39 Cf. *timpésse DL, Wis., Scius (ауес 

vitesse’): REM., Synt. 2, 160. FEW 13/1, 177b 

*TEMPESTA. | ЖЕ: | 

40 Cf. not. 97 CHARGÉ de fruits, n. 6. 

41 Cf. BEAUCOUP, vol. ultérieur. — Dans le 

tableau, on n'a retenu que les réponses 'les 

fruits tombent bravement'; ajouter 'il tombe 

(choit) bravement des fruits': bramé Ne 770; 

-â- Ch ‘54: Na 23; B ^1 (ou bëkó); bramé S 10; 

— fil y a bravement des fruits qui choient' 

brämé Ch 28; ‘il en choit bramë Ni 33. 

42 L'adjectif FORT figurera dans un vol. ulté- 

rieur. 
43 Autres réponses: trè bé dé frwi 'choient' 

Ne 65 (cf. LÉON. 669 *trés bin ‘beaucoup'}; — 

"les fruits choient" «tant qu'i sètté» ‘tant qu'ils 

savent” (c.-à-d. *peuvent') To 1; — ‘les fruits 

tombent (...) (trés) tous" passim. — Les diction- 

naires attestent encore d'autres expressions: 

гае raison’: DL *d' ráhon (arch à Verviers, 

Fléron); Scius et VILL. «drázon»...; FEW 10, 

108b RATIO; — "au grand large": VILL. «agran- 

lâche», Saws *á grand ládje autant et plus 

qu'il n'en faut; — To 7 *a gave (et nombreux 

synonymes) MaEs; — v. aussi LÉON. 669... 

Ajouter encore Ni 20 (Ard.) "il y en avait à 

bénédiction": a bènèdiksyäw (q. 58). 

100. SECOUER un arbre (carte 43) 

Q.G. 33 «secouer un arbre...». 

La q. est souvent traduite littéralement, et 

toutes les réponses ne reflétent pas trés bien la 

phraséologie réelle (v. néanmoins «secouer les 

fruits» ou «secouer à un arbre», n. 2, 4, 6). 

Plusieurs verbes sont possibles en bien des 

endroits. Le type le plus répandu, 'escourre' 

(A-A^), présente en quelques pts picards une 

finale *-eíüde inattendue. Parmi les types plus 

localisés, remarquer le gaumais *holer (B). le 

picard '(re)lochier' Œ-E 7. 

| 

On retrouve plusieurs Че ces verbes, dont la 

valeur est générale, à d'autres notices, notam- 

ment à SECOUER la clenche (ALW 4, 80-1); 

GAULER les noix, not. 122 (33-35). 

€ ALCB 659; ALLR 155; BRUN., Enq. 1438. 

A. 'escourre'! (un arbre; à un arbre; les fruits, 

pommes...)^. *heüre: hér Na “104; D 34, 46; 
W 1, ^8, 79, 10-30, ‘32, 35, 736, 739, '42, ‘45, 

^56, 63, 66; H 1-21, 26, 28, 37, 38, 39, ‘42, 
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46-69; L 1, 19, 29, 732, 35, 43, 45, ‘50, 61-85, 
94-116; Ve 6-26, 32-39, 40 (ou hóy), 42; My 1 
(ou лду); Ma 2-19, 24 || *heü: hé L 2 (CÉ), 3, 
4, 7 || *hyeüre: yér Ve 41, 47; Ma 20, 29; B 2, 
173, '8 || *hoy, *hyoy? лоу Ve 40 (ou лёг); My 1 
(ou лёг), 2 (Ligneuville), 4; B 4 | z- My 3, 6; 
B 5-7 || *cheüre: šër Ni 6, 9, 17-28, 45, 80, 85, 
93, “97, 98, 7102; Na 1-19, “20, 22-112, 114, 
116, 7120, 7121, 127-135; Ph 16, 33, 53, 61; 
Ar 1; D 7-30, 36-40, 58, 68-123, 132; W 3, 59; 
Ма 1, 35-53; B "1, 9-12, ‘14, 15, 16, ^17, 719, 
21-33; Ne 4, 75, 9-20, 22, ‘23, 24, 26, 31, 33, 
47, 49, “50, 60, 63 || *s(eu)keüre, *és-...: sækér 
Ne 57 | skér A 7, 44; S 10, 37; Ch 4,16, 26-43, 
^54, 61, 63, 64, 72; Th 29, 53, 72, 82; Ni ls 
11, 38, 39, 61, 90, 112; Ph 6, 37-45, “47, 69-86; 
Ar 2 | (ë)sk- A 44 | ésk- A 50; Ch ^19; Th 24, 46; 
Ni 33, 36, 112; Ph “11, 15; Ne 69 | isk- Ni 107 
|| *éscóre, -сой-: èskór Vi 27 | -àr Vi 25 | -ür 
Vi 43 || *èkeûre: èkér A 28, 55, 601; Mo 64 || 
*étcheüre: ¿¿@r A 12 | -ær A 710, “8 || 
*(6)skeüde: skét A 2; Мо 729, 41, 44, 64 (èsk-), 
“75 («Кеше») || *é(s)tcheüde...: ёзё@т To 73 | 
èc&t To 24 | £ To 13. 

A”. *k()heüre, -eû, -сһейге!...: kiháér D 64; 
H 50; L 1, 39, 87, 90, “99; Ma 9 | ké. H ‘42 | 
ku- Ve 1 || іле L 73 || kihóy? L ‘3 (ou -h@) | 
kèxòy My 3 || kščr Ne 39 | ki- Na 84; B 23 | 
ku- Ne 11,24 | k(ê)- Ne 32 || *cacheüre: kaïér 
Ma 53; B 71. 

B. *holer, -é^...: hòlé Vi 25, 38, 46 | -é Vi 43 
(plutôt que A) | -è Ne 76; Vi 16 | -êy Vi 21, 27, 
35, 36 | -ey Vi 22 | -éy Vi 47. 

C. *chroler? $ròlé Ne 44 (les pommes’ ou 
‘le pommier’). 

D. 'hochier'^ et formes préfixées. 1. 
*(h)ossî, -i..., *ochi...: hòsï L 14 ('faire —), 
19, 750, 799; Ve 24; My 1 (Lerho; ou plutôt A); 
Ma 12; B 5 | - W “45; Vi 8 | -i H 27; Ve 8; 
В 719; Ne 43; Vi 13, 27, 37, ‘42, 47 | (h)ò- 
Vi 6 | hu- H 8 | hósi My 2; Vi 18 | -é My 6 | 
-è Ne 33, 76 | дз? Th 5; D ‘129, 136; Ne 770; 
Vi 21-15 29; Ch 27 (wó-); Ne 51, 65 | -i 
Th 64, 72; Ph 54; Ar 2; D ‘91; Ne 20 | -é Th 73 
| -è В 28 (‘faire =") | дї Th 43 | òsiyé To 48 | 
“ig А 12 | ósié To 43 | «hochier» To 757 | 
«ochier» To ‘36 | ósé To 28 | «hocher» Mo 75 
| òsyœ А 720 | òsœ A 752 || 2. *k(i)hossí...: 
kihósi L 43, 85; B 4 | -i H 50; B ‘14 | ku- Ve 31 

D’. *hos'ter:? hòsté L 19; Ve 8. 
D”. 1. *échéner?...: óšéné° To 2 | osée.né 

To 1 | òšènë, No 2 | ušnèy To 6 || 2. *oskiner:!° 
òskiné S 29; Ni 72 || 3. *ochtëner:!! ostené 
To 37. 

E. 'lochier'.? *loci, cht: /òsi Ph 79 | -37 
Mo 44. 

E. *bilochi, *ba-:!2 bilósi To 37 || balósi 
No 3. 

Е“. *érlocher"...: «erlocher» А /57 | erlosé 
A 1 | «e» To 58; | - To 771 || *arlochí, A. 
-er...: arlóst Mo 41, 58; S 1, 6 (-lo-), 31-37; 
Ch 16, 26; Th 2,5, 29, 54 | - Мо /5,9,23 (ou 
-ё), 770, 79; S "28, 29; Th 62; Ni 72] -i To 37 
| - Mo 17 | E S 10 | -iyœ A 718, 28 | «-iye» 
A 13 | -é To 99; A 60; Mo 42, 64 (-16-) | -ë 
Mo 1, 23 (ou - | -è A 55; Mo 37 | а/б 
A 37. 

E'^.*arlicoter"...: arlikôté Th 5 | -ë Th 54 
(ou mieux É >). 

Е. 'balancer':? balási To 7 | -14- No 1. 
G. *bilanji:'? 542 To 27. 
Н. 'secouer': skuwé°, No 3 | skdiwé A 1 | 

skwé Th 14 | skéwé To 78, 94 | skěé To 39 | ès- 
To 1 | éskwe Th 25 | -æ A 752.14 

I. *scouv'ter:? skaufté S 1, 13, 19, 37. 

| FEW 3, 287a EXCUTÉRE (formes en -dre 
signalées dans des parlers du sud de la Gallo- 
Romania). — Comparer: D 25 £i va t $Ér kòm ô 
prônï!; Ve 35 i т kuhóyéf (imparfait) kòm ó 
pruni. — Formes conjuguées: A 60 'il' s èské 
(on a donné à l'infinitif èkér); Ma 750 "vous? 
Sòyé, impératif: D 113 Soyo | 'secouez-le'; 
А 50 èskÉézòn lé 'secouons-les'; part. passé: 
Ni 797 "је l'ai' ду "comme il аш"; B /1 “il a 
été" kasóyi ou Каўдч. — Le type a parfois été 
noté dans d'autres emplois: To 99 èkër du 
foin, de la paille, les épaules; Mo 44 skět un 
sac, un paillasson (mais aussi un arbre); Ph 61 
skěr ‘secouer la paille battue’ (mais š&r un 
arbre); v. aussi ALW 4, 80b. Emploi intransitif 
au sens ‘tomber (des fruits): v. not. 98, C; 
v. aussi ALW 3, 106a (‘il pleut à verse’). 

? Quelques réponses sans complément; en 
général ‘un arbre"; ‘à un arbre’ Ve 37 (a n òn 
ар), 39 Gd), 40 (à Lodomez, id. pò hoy lè frü- 
tèč “pour faire tomber les fruits’), 42 (a n òn 

|| 3. *déhossi:? dèhòsi Vi 13, 27, 38. ар); B 5 (a 1 âp); — "les fruits (pommes, etc.)' 
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` CARTE 43 

SECOUER 

*heüre, * hyeüre, ` cheüre, 

*skeüre, *ékeüre, 'étcheüre, ` ki-... 

"bett 

“hoy, *hyoy, ` kè- 

*éscóre, -oü- 

* (é)skeüde, *é(s)tcheüde 

SINOTIVA VT За SOOLLSIGONTI SV'LLV 
*holer, -è *érlocher, *arlochi... 

*chroler *arlicoter 

"hochier' et dérivés "balancer' 

*ochéner, *oskiner "'secouer' 

toch tèner *scouv ter 

"lochier' 

*bilochi (Les lignes h-, y-, 3-... ne valent que pour А-А?) 
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S 10 (ou 'l'arbre); Na 129 (ou ‘Tarbre'): 
D 81; L 45 (ou 'T'arbre'); Ve 8 (mais hôsi "ип 
arbre"), 24 (ou ‘un arbre’), 32, 39 (ou ‘un 
arbre”, ‘à un arbre"), 40 (ou "А un arbre’): 
My 6 (mais hósé ‘T arbre’); В ‘19; Ne 33 (mais 
hôsè ‘un arbre').- À B 4, on distingue лду ‘un 
arbre" (pami, Будкї) ‘secouer’ et лду lè pum 
(prèn) ‘faire la récolte des pommes (prunes). 

` Infinitif analogique à partir de ‘ils’ 
*(ki)hóyét. 

^ Compléments: 'des pommes (poires)' 
Vi 16, lé blós Vi "21 (ou ‘un arbre"). — Ajouter 
Vi 75 (Mass) *holer ‘secouer fortement’: ~ lès 
bloces, "19 (LiÉc., BSW 37, 340) “holèy 
'secouer fortement un arbre pour en faire tom- 
ber les fruits’: ex. ~ les blosses, /34 (Gloss. 
S'-Léger), *holéy. — FEW 16, 132a *HALON (et 
222). Contrairement à Haust, DL, Wartburg 
sépare le gaumais, classé 16, 132a sous 
*HALON, et les formes wallonnes et picardes, 
classées 16, 222a sous mnéerl. HOLLEN. 

* Mention unique, mais confirmée pour 
Ne 44 par M. Anselme. J.-M. Pierret suggère 
une contamination entre *cheüre et *holer (les 
deux verbes coexistent à Ne 49). 

° 'hochier à l'arbre, à un arbre? B 5; My 6; 
"hochier les fruits’ Ar 2 (ou ‘un arbre"); В “19: 
— 'faire hochier l'arbre' L 14; B 28. — Autres 
emplois: ‘faire’ hôsi Ча table’ Vi 6. Type habi- 
tuel en liégeois pour ‘bercer’; v. ALW 4, 199 
(on constate quelques variantes, notamment de 
la longueur de la voyelle finale; remarquer sur- 
tout H 8 hòsi, ici hu-). V. aussi "hochier', v. i. 
‘balancer (dent) (ALW 15, 162). — FEW 16, 
231b *HOTTISÔN (et y joindre Ans [L *64] 
xhossí ‘secouer; bercer! BSLW 10, 71, mal 
classé sous EXCUTÉRE, 3, 287b). 

7 FEW 16, 232b *HOTTISÔN. — La forme 
préfixée ne s'emploie pas partout à propos 
d'un arbre: à Vi 22 *déhossi ‘le foin' ‘le 
remuer”, ‘être fort’ déhossi ‘cahoté (dans une 
voiture)’. V. aussi ALW 15, 162b (une dent qui 
"déhosse). — Comparer Vi 5 *dèhossí ‘agiter 
brutalement, houspiller", 34 -i ‘secouer avec 
force (par ex. un piquet)’. 

Š ‘secouer légèrement’; comparer DL “hos ter 
ou (-ler) ‘branler, vaciller (ex. dent) et ALW 15, 
162b; *hos'ler ‘bercer’ Н 27 (ALW 4, 199b). 

? Comparer ALW 4, 81a (No 2 ósèné); 15, 
162b (une dent qui *ochéne To 94). FEW 16, 
232b *HOTTISÔN. 

10 Comparer ALW 15, 162b (une dent qui 
"os Eine), СОРР. *oskiner ‘branler, secouer (par 
ex. le prunier)”; DASC., Compl. id. ‘secouer 
(par ex. la lavette quand on a essuyé la table)’ 
(Écausinnes). — Dérivé manquant FEW 16, 
232b *HOTTISÓN. 

! FEW 16, 232b *HOTTISÓN. 
12 FEW 16, 488a *LUGGI. Nombreuses men- 

tions de ces types à la not. BALANCER (dent) 
(ALW 15, 163). — Cf. ALW 4, 81. — À Mo 44, 
skót un arbre, arlošī les dés. — А A 37, on 
répond arlósi (ou -ё) pour ‘plier’ (not. 70, 
Е 9); noté ici arlósd. — À S ^28, arlikoré se 
dit de quelque chose qui sonne. 

5 Pour ces deux types, v. ALW 15, 163a 
(dent qui ‘balance’, qui *bérlandje) et compa- 
rer BALANCOIRE, vol. ultérieur. 

"TA 60 i t è skwé ‘il est ruiné au jeu’. 
— Autres notations (parfois avec variantes): 
ALW 4, 81a. 

© Cf. ALW 4, 81a. — Ajouter А 7 skuftë 
(-Ф) un enfant. 

101. POMME (carte 44) 

Q.G. 70 «pomme; pommier; pomme sauvage; des pommes douces, sures»; 69 «des pommes, 
j'en mangerais bien, si elles étaient müres»; 80 «une pomme tendre, bien mûre»! 

Opposition assez nette entre les produits 
picards du masc. POMUM (B) et ceux du fém. 
POMA (« neutre pl.) qui se répartissent, dans les 
zones wallonne et gaumaise, selon trois types 
de formes: 1. — I-II, à voyelle vélaire (-at-, -ó-, 
-Ó-...; aire ancienne de *poume scindée par 
"pome, sans doute plus récent); 2. — I-V, à 

voyelle mixte (-u-, -é-...; sud et sud-ouest); 3. 
— VL en -é- (To-ouest, Ph-sud, Ne nord-ouest). 
Comparer ALW 1, c. 74 PLUME et v. not. 102 
POMMIER, B. — Remarquer, à l'extréme ouest 
(avec prolongement dans le nord de la France), 
les formes féminines probablement néologi- 
ques et influencées par le français. On réserve 
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*poume 

*pôme 

"роте 

"роте 

рате 

*pume 

*рите 

*peume 

өосеевб во ө *рёте 

*pun 

*peügn... 
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pour une étude ultérieure les «espèces de pom- 
mes» relevées aux q. 70 et 80. 

* ALF 421, 1055, 1056; ALPic. 265; ALCB 
653; ALLR 157; PALW I, 17; BRUN., Enq. 1241; 
BABIN, Arg. 662. 

A. 'pomme'. I. *poume, *рбте...:2 pum 
Ni 2, 5, 6, 79, 17-20, 28, ‘29, 85; Na 19, 720, 
30, 84, 101; D 15 (ou póm, q. 70), 716-717 
(q. 65), "32 (q. 65), 34; W 1-3, 21, ‘32, 35-66; 
H 1-8, 20 (q. 65), 21, 26, 27, 28, /35, 37-49, 
53, 69; L 2 (J.H.); Ve 37, 38 (et póm, q. 65), 
39, 44 (ou pòm), “45, 47; My 1 (Н. Cunibert), 
2, 4; Ma 2, 3, 19, 20, 721, “22 (q. 70), 726, 29, 
734, 750, 51, 53; B ‘1-9, “10 (q. 65), 11-27, 30, 
31; Ne 718 || póm L 73 (J.H: Ve 31-34 || рот 
D 30 (ou pum, q. 65). 

П. *pome...? pòm No 1, 3, 75; Ch 33: 
Th 763 (q. 34), 64, 72; Ni ^10, 11, ^14, 24- 
^25, 26, 39-61, *62, “66, 80, 93, '97, 98, ‘102, 
107, 112; Na 1, 6, 22, 23, 44-79, ‘92 (q. 65), 
‘96 (q. 65), 99, 107-135; Ph 16, 33, ‘40 
(q. 34), 47, 81 (ou pom); Ar 1; D 75 (q. 34), 
7, '9 (q. 34, 65), 25, 726-27 (q. 65), 36-46, 
755 (q. 34), 58-101, 7103 (q. 34, 65), ‘104 
(q. 65), 7108 (q. 65), 113; W 8 (ou pam, 
q. 34), 79, 10, 13, 30, 739, ‘42, 752 (q. 65), 
56; H 50, 67, 68, “70 (q. 65), ‘74, ^77 (q. 34, 
65), 779 (q. 34); L 1, 4, 7 (pom), 8 (q. 65), 
14-29, 732, 35, 39 (pom), 43-66, ^71, 775, 85, 
87, 90, 94-116; Ve 1-26, 35, 40-42; My 1,3, 
6: Ma 1, 4, 9, 12, 24, “28 (q. 34), ^32 (q. 34), 
35-46, "47-49 (q. 65); В 6 (q. 34); Ne 3 
(q. 34), 4-9, 14 (Lorcy, q. 65), 16 | po"m 
To 7 (pòm, q. 65) | рё,т To 1 | рат To 6 
(Ch. Gaspar). 

III. *pume:* pum Ar 2; D 120; В ‘32; Ne 22 
(ou pim, q. 70); Vi 6, 8. 

IV. *püme...: pèm Ne 69 (рт, q. 65); 
Vi 21 (ou pam) | рёт Ne ‘705 

V. *peume:? pèm Ch “54, 61, 72; Th 53 
(q. 34), 67 (q. 34), 82; Ph 6, ‘11, 713 (q. 34), 
15, 721, 728 (q. 34), 37 (ou рет), 42, '43 
(q. 65), 45, 53, 54, 61, 69, 770, 79, 86; D 110, 
123 (pëm, q. 65), 7129, 132, 136; B 28, ‘32 
(Burnon), 33; Ne 11 (ou pem, q. 34), ‘12 
(q. 65), 14, "17 (q. 65), 26, 28 (q. 65), 31-33, 
^38 (q. 34), 39-49, “50 (J.H.; pòm, q. 70), 51. 
57, 59 (q. 34), 60-65, 76; Vi ^1, 2, 13-27, ‘32, 
35-38, 42, 43-47. 

VI. *péme:? рёт To 2 (ou p&/èm); Ph 84; 
Ne "10 (q. 34), 15, 719 (q. 34), 20, 721 (q. 34), 
23, 24. 

B. "рип'* I. *pun...: pæ No 2 (ou pê’, 
q. 80), 3 (pe?), 4; To 6, 13, 24, 28, 736, 37 
(py, q. 65), 39 (рё.), 43, 48, ‘57, 58-99: A 1, 
2, 7, 12 (ou pèn, pèn, pé), ‘20, 28, 37 (ou 
p&y, pë"), 44-60; Mo 1-9, 17 (рё,, q. 70), 20 
(ou pdf), 23, 29 (ou рёй), 37 (ou py, páfi), 
44, 757 (q. 65), 58, 64, “75 (ou «pomme», 
q. 65), 79; S 1-13, 19 (ou pëy), “26 (q. 65), 
"28, 29, 31, 36, 37; Ch 4, “6 (q. 65), ‘10, 16, 
719, 26, 27 Ié q. 65), 28, ‘36, 43, 63, “64: 
Th 1, 72, 5, 14-770, 72 (dans la banlieue), 829; 
Ni 1, 721, 33-36, 38 (ou рфу), 72, 774, 90, 
104, "111 | pë, To 71 (p&y, q. 80) | pan 
A 718 | p&ñ Mo 41 (ou p&.ñ). 

II. *peügn...:? pëñ Mo 42 | «peñgn» A ‘13 
(ou «peugn») | рё"й A '10. 

III. *pin...:'? pé To 37 | pé. To 7 (ou pé?), 27 
(ou «pin»). 

' Autres q. consultées: q. 34 «je cueillais 
mes cerises quand tu es arrivé» (quelques 
réponses "mes pommes"), 65 «un trognon de 
pomme» et 947 «une tarte (différentes espè- 
ces)» (var. complémentaires: pum Ve 40 
(Challes, Francheville, Lodomez); póm To 94; 
Ch 26; Ni 1; Ne 32; рёт Vi 8; = pé" 
Mo 37). 

^ De POMA, neutre pluriel collectif de 
POMUM pris comme féminin. Cf. FEW 9, 152b- 
153a; ZFSL 76, 327-333. Ajouter *poume 
Ni 67 (Gaz., Cult. 246); My 2 (*dès bounès 
poumes, Xhoffraix), 4 (ban de Bellevaux), /5 
['dés bonés poumes, Thirimont] (ВАЅТІМ, 
Plantes; TOUSSAINT); B 734-735 (ATTEN) et 
arrondissement de B (FRANCARD). 

? Cf. FEW, ibid. (uniquement le liégeois), à 
compléter par *pome To 7 (Mars, cf. B); 
namurois (PIRS.; LÉON.) Giv. (WASLET et 
«poeme à Vireux»); verv. (Wis.;; BSW, 20, 
144); Pays de Herve (BELLEFLAMME); My 1 
(ViLL. [la forme en - vaut pour My 4, v. n. 2 
€t POMMIER, B II]; Scius; BDW 23, 30; enq. 
Legros [póm]...), 3 (Toussaint [Ovifat])... 

^ V. BRUN., Étude 175-6, 182-4, 227, 256; 
BSW 37, 242-4, et n. 2. Ajouter Mass., *pume, 
FEW, ibid. 



258 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

5 Comparer GILLET «pemme» [= pé-] et v. 

not. 102 POMMIER, B V. 

5 Procéde sans doute de *pome (ID, cf. n. 2- 

4. — Ajouter FEW, ibid., *peume Ch 43, ‘50, 

^58, “60; Th 35; Ph 721, “52... (CARL); Ne 47 

(PIERRET, Hab. 320); Vi “19 (BSW 37, 356), 

^34 (Gloss. S'-Léger). 

7 Ajouter *péme Ph “80 (SoussiGNE); D “105 

(BRUN., Enq.). 

8 Forme picarde masc. issue de РОМОМ (-0- 
+ nas. > -&-...). Cf. FEW 9, 152a et 158, n. 3; 

GossEN, Gram. $ 28b; FLUTRE, Moy. pic. $ 48; 

Du moy. pic. au pic. mod. $ 74, 93 et comparer 

PONÉRE > w. *ponre, pic. *punre ‘pondre’, vol. 

ultérieur. — Ajouter “pun, To 7 (et "Don, 

Maes); “pun Ch ^9, "29, 735, "41, 42, 46, 57, 

'64; Th ‘11 (CARL2)... Comparer vol. ultérieur 

POMME DE TERRE et SEMENCE de pomme de terre. 

9 V. «au Borinage peugne», SIG.; «peugne» 

Mo ‘29 (J.M. LAURENT), 41 (Em. LAURENT) 

et les formes de A 12, Mo 17, 20, 37 sous 

B І. 
!? Ajouter FEW, ibid. “pin To “3 (BOURG.), 

7 (Maes) et comparer ALW 1, c. 96 UN (*in, 

var.); ALW 3, not. 46 oN (*in No, To). 

SYNTAXE: "*cueudre (cueillir) aux pommes" 

kòt à pom L 45 («importé», q. 70); ‘il a été aux 
pommes" él a sti à рят Ni 19 («il a volé des 
pommes», q. 34). 

ETHNOGRAPHIE: «on cueille les pommes au 

mois d'octobre; il faut qu'elles aient vu le 

soleil d'octobre» Ni “12; «-- senti le vent d'oc- 

tobre» Ni 26 (abbé Massaux). 

102. POMMIER (carte 45) 

Q.G. 70 «pomme; pommier; pomme sauvage; des pommes douces, sures»; 

74 «les pommiers commencent à fleurir». 

Le type *méléye et variantes, représentant 

le plus septentrional du collectif féminin 

*MEL-ATA, probablement de plus large exten- 

sion jadis et possible en des points de l'est ой 

il n'est plus noté, cède progressivement 

devant "pomme + -ARIU et tend à se spéciali- 

ser (v. n. 2, 3). On intégre aux résultats de 

l'Enquête les mentions où "pommier" inter- 

vient, parfois uniquement, dans "bon pom- 

mier', variété de pomme, et dans "pommier 

sauvage’. La carte met en évidence *malée, 

conservatisme de l'extrême est. Rapprocher C 

d'autres périphrases identiques "arbre а...', v. 

n. 8. En ADD. В, quelques désignations du 

pommier sauvage. 

€ ALF 421, 1058; ALCB 653; ALLR 157; 
PALW I, 17; BRUN., Eng. 1243; BABIN, Arg. 

665. 

A. *méléye, -èye, -ée...:? mèlêy D 64; W 1 
(ou. -&y), ‘8-10, 30, 37, 39, “42, ^52. ‘56; 

H 50, 67, 68, 74, “77; L (sauf 39, 87); Ve 1-8, 

^15, 24 (rare), 26, 41, 47; Ma 2 (ou -éy, 

q. 125)-19 (ou -ёу, q. 125), 20, 21 (q. 34), 22, 

24 (ou -ëy, q. 125), 28 (q. 34), 32 (q. 34), 35, 
39, 42; B 12 (-ду), 16 (-êy), 21 (Roumont), 22 

(ou ou | -ëy L 39, 87 | -ày W 66 | -èy D 46; 
H 49; Ma 29, ‘44; B 23 | -ey Ve 42 | -ay W 13 

| -éy D 30, ^45 (q. 34); W ‘73; H “20 (areh), 

27, 28; Ve 35 (-é?); Ма 750, 51 | -éy Н 21 
(arch.) | -é Ve 31, 32, 34, 37 (sauf Ster)-40, 44, 

“46; My 1; B 2, 3,6 (arch.), 9, 11, 717, 21 | -7 
B 4, 5, 7 || *malée? malé Ve 37 (Ster), 40 

(Francheville, Beaumont); My 1 (H. Cunibert), 

2-4, “5 (-&), 6. 
B. 'pommier' ^ I. *poumí, -i: pami Na 84, 

101 (q. 74); D 30, 34; W 3, “45; Н 2, 726, 39, 

^42 (ou -i, q. 125), "45, 46, 49, 53, 69; L 1, 29, 

43, ‘50, 66, 85, 101, 106, 114; Ve 37-39, 41, 

44 (rare), 47; My 2; Ma 2, 3, 19, 20, 24 

(Ch. Gaspar), 29 (ou -ÿ), 40 (q. 74), ^50, 51, 

53; B ^1, 4-7, 11, 12; 15-17, 719, 21-24, 726, 

27, 30, 731,734 | -T Ni 75 Ci, q. 74), 20 (y, 
Ardevoor), 85 (J. Renson); W 21, 35, “36, 59 

(ou -D; Н 35, 38 | -i Ni 2, 6, ‘9, 17, 19, 26 

(q: 74), 28; Na 19, 20, 30; W 2, 32, 63; H 1, 

8 (ou -7), 21 (ou -ї, q. 125), 27, “28 (q. 125), 

37; Ve 8, 32, 34; B ‘14. 

П. *pomi, -iè, -ier...^ pómi No 1 Çi, 

q. 74), 2 (pó"-), 3 (ou pômi, q. 74); To 6, 7 

(pò"-); Ch 33; Ni 710,714, 24, 45 (ou -0), 85 

(q.74), 102; Na 1, 44-79, 99-135; Ph 16, 33, 
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^47, 53 (q. 74), 81 (ou -i; Ar 1; D 7-25, 30 
(q. 74), 36-68, 73-101, 113; W ‘8-10, ‘42; 
Н 50, 67, 68; L 1, 4, 35, 39 (pon), 45, 61, 66 
87, 90, 799, 101 (ordinaire), 116; Ve 1, 26 
35, 40 (ville, Challes, Lodomez), 42; My 3, 
6; Ma 1, 4-12, 24, 35-43, 46; Ne 4, 5,9, 16 | 
-£ Ni 90 (ou -i), 112 (ou -i; -i, q. 74); Na 22; 
D 72 fi No ‘5; Th 72 (ou -i); Ni 11, 26, 39 
(ou -i), 61 (id), "62, “66, 80 (ou -D, 93 (ou 
-i), 797,98, 107 (ou -D; Na 6, 23; Ve 24 (ordi- 
naire) | -уё Mo 1 | -i; To 24 (q. 74) | -yé 
No “4; Mo 20 (ou ритуе, q. 125) | pè,myé 
To 1 (q.74). 
II 7 +ритї, -i, -ier...:7 pumi A2, 7 (ou =D, 

37; Mo 44, 79; S 13 (ou -i), 28; Th 5: Ni 72 
(ou -0), 774; Ar 2; D 120, 123 (Ch. Gaspar); 
B 732; Vi 6, 8| -T Mo 9; S 1, 19 (ou -i), 29; 
Ni 1,735 | -i Ch 4 (pümi, q. 74); Ni 33, 36 
(ou -i), 38 (ou -D | -7 Mo 23, 58; S 6 (ou -F'), 
10 (ou -Z,), 37; Ch 26; Th 14 (ci, q. 74) | -ï„ 
5 36; Ch 16; Th 2 | -/, Mo 17 | -é S 31 | -ï„ 
A 12 | -yé To “71; A 1, 50, 52 | -yê Mo 41 | 
-iyœ A “18, 20, 28 | -ye To 58 | -yé A 55, 60: 
Mo 729, 42, 64 | -yé A 44; Mo 37 (pomye, 
q. 125) | -é Th 25 (J. Renson). 

IV. *pümi, -i: рётї To 27 (p&mi, q. 125) | 
-i Th 73, 82 || *peümí, -é...: pémi То 13 (ou 
-D | -iu To 73 (Ch. Gaspar) | -7, To 94 
(Ch. Gaspar; pômiy®, q. 74) | -é To 28 (mère; 
pè-, fils; pémi, q. 74) || *pun.mier: «pæmier» 
To 39. 

V5 +рештї, -i, -iè, -ier...: pmi To 2 (-d/é-, 
q. 74), 6 (q. 74); Ch ‘19, 28 (ou -D, 33 
(q. 74), 754, 61, 63, “64, 72 (ou -i); Th 24, 
25 (q. 74), 43-62; Ph ^11, 15, 37, 42 (ou -i), 
45, 53 (ou -i, q. 125), 54, 61; D 110, 123, 
‘129, 132, 136; B 28, 30 (Remoiville), 732 
(Burnon), 33; Ne 11, 14, 22 (ou -i), 26-32, 
43, 44, 51 (ou -ï, q. 125), 57, 65, 69: Vi 2 (ou 
-i), I2 (q. 125), 13 (q. 125), 16, 18, 21, 22 
(ou -i), 35, 736, '42 (ou -i), 46-47 (ou -i) | -ï 
Ch 43 (ou -i); Vi 27 | -i To 37; Th 64, 73 
(q. 74), 82 (q. 74); Ph 6 (ou -7), 69 (ou -i), 79- 
86; Vi 25 (ou -D, 732, 37, 38, 43 | -ï Ch 27 | 
-én Th 29 (-е", q. 74) | -ї, To 24 |-yè Ne 33, 
39, 47, 49, 750, 63, 76 | -;vè Ne 60 | -yé To 48 
(-уё, q. 74) | pæmé To 78 | pémyé To 43 | 
«рёттуё» To 99 | «peümier» To 1 (q. 70). 

VI. *pémi: pémi Ne 15, 20, 723, 24. 
С. ‘arbre à *puns': arb a pë No 2 (q. 74)5 

» 

H 

! Autres questions consultées: q. 77 «faire le 
poirier (jeu d'enfant)»: 'fourchue *mèléye...': 
fórcóy m. Ma 39 (ou -òw, syn. fè ! fòc "faire la 
fourche"), 42 (rare); fórcaty m. Ma 51; B 12 (ou 
-òw); Joren m. В 21; cf. HAUST, Erem. 293; 
FRANCARD, "*fortchumélée et not. 104 POIRIER, 
introd.; — q. 125 «il y a du gui sur les ...» 
et quelques variantes en marge de la q. 34, 
cf. not. 101 POMME, n. 1. 

? Précisions d'emploi: «inc.» H 38 (Gives), 
W 63, B 30; «se dit» B 23; «devient arch.» 
L 750; «ordinairement» L 114, Ma 51 (DL, v. 
“pouf, DFL 370). — Sémantique: générique 
'arbre fruitier' («par extension de l'acception 
‘pommier’ en usage dans les zones proches», 
FRANCARD; FEW 9, 154b POMUM): in bél m. 
L 116; in (bel) m. di pòm, di për W ‘39, 42; 
aj. «un arbre qui a grandi comme une *m. est 
appelé une *m.» Ma 24 (q. 32) et comparer la 
périphrase ¿ën a fasó n mèlèy Ve 35 (ibid) — 
spécifique: «seulement le pommier» Ma “22; 
"um. mais “bon ротї L 45 (‘bon pommier', 
variété de pommes); òn méléy di bó pomi 
Ма 12; «*m. = bó pumi» Н 27 («ne portant pas 
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de pommes douces ou sures» [?]); cf. DL, s.v., 

syn. moins usité que "pommier"; «terme de fer- 

mier» s'appliquant surtout au «gros pommier» 

ou aux «grosses variétés» L 101 (q. 74), Ve 24 

(id.); on distingue la *m., basse et large, dont 

les branches tombent vers la terre, et le parmi 

élancé qui ^n' tape nin si ládje, litt. ‘пе tape 

pas si large', a moins d'envergure, d'ampleur, 

et qui est “peri rond d' tiésse, plus rond de tête 

H 728 (comparer BASTIN, Plantes, «s'applique 

surtout au pommier sauvage dont le fruit est la 

sore (sere, sære) роте» à vinaigre; WIS., ‘one 

såvadje mj. = V. ADD. p. — De *MELATA 

‘charge de fruits que porte un pommier”, puis 

‘pommier’, collectif fém. de MËLUM (< latin 

MÁLUM) qui n'a laissé en nos régions ni forme 

ancienne ni nom du fruit. Cf. FEW 6/1, 122b 

MALUM, et 123b, n. 7-8, qui signale M. DEL- 

BOULLE, BDW 17, 131-141 (réfutation de GIL- 

LIÉRON, Pathol. 89-108: mélier ‘pommier’ < 

mélier *néflier) mais omet l'important с. г. de 

Haust, BTD 7, 197-8 (rapprochement avec le 

liég. arch. *péré 'poirier', v. not. 104 POIRIER, 

n. 2 et BTD 33, 310). Corriger Vielsalm malfe 

en *mélie; pour My, v. VILL., *mélée (absent de 

Scius); compléter par DRo; TAL; BSW 20, 

119, 223, 245; 49, 184; BELLEFLAMME, 130 (L 

43,./56, Ve “4, 6, 77, ^13)... Probablement de 

plus large extension; cf. notamment *mèlèye 

Ma 1 (enq. О. Verdin); *méléye Na “128 

(LÉON., d’après N. ELOY); ... et, en topon., 

Haust, Eng. topon., 72 (Na 135); GAVRAY- 

Barv, Top. Fronville, 40; etc. 

3 Forme probablement primitive (maintien 

de la protonique), cf. n. 2 et BTD 7, 198. — 

D'après l'enq. Legros, la forme de My 1 est 

confirmée par Dombret, Lerho, Warland (uni- 

quement mèlé, A. Leloup; BASTIN, Phonét. 19, 

*malée dans les «villages») et désignerait 

d'abord le pommier sauvage (My 1, 2, 4 et 

Ve 40 (Chefosse), selon le pére de l'abbé 

F. Dandrifosse), ensuite le pommier obtenu 

par greffe d'un pommier sauvage (ib., selon 

F. Dandrifosse). V. Scrus, *malé [-ELLU?] ‘sau- 

vageon de pommier" (fiche CI. Muller; confu- 

sion avec *mélé ‘mesure de capacité’ FEW 16, 

509a all. MALTER?) et comparer TOUSSAINT 

(Ovifat), ‘pommier domestique ou sauvage”: 

“one malée d’ copètes, var. de pommes, tend à 

être supplanté par *pomí. 

^ Comparer not. 101 POMME pour les varian- 

tes locales du radical: concordance pratique- 

ment généralisée, sauf dans "pomme de bon- 

pommier' póm di (du) bó (bó.. .) poumi L 1, 

29. 43, 66, 106, Ve 32-34 (póm), 38; cf. DL; 

BELLEFLAMME, 130-131; ViLL... En revanche, 

alternance assez fréquente dans les formes 

de "pommier": *pou- / *po- Ni 26, 85, Na 101, 

D 30, L 1,66, 101, Ma 24, 40 (cf. DL, *poumít, 

quelquefois *po-; DFL; BELLEFLAMME; BDW 

21, 67, corr. *poümi aussi brab: et liég.); VILL. 

*pomí mais “bon роитї, SCIUS *pou- ou *po-; 

BASTIN, Plantes et Enq. Legros, id); — *pou- / 

*peu- B 30; —*po- / *peu- To 1 (pè,-), 6 (рб"-). 

24, Ch 33, Ph 53 (Сорр. *pumi", syn. *ро-; 

CARL? *peumí... — *po-); — *pu- / *peu- Th 25; 

-— *pü- / *peu- Th 73, 82, D 123. — Formation 

dérivée de "pomme" + -ARIU, parallèle à celles 

de nombreux noms d'arbres et d'arbustes, et 

non d'un éventuel prototype *POMARIU. Cf. 

BDW 17, 131, 136 et ajouter, entre autres, 

FEW 9, 154a POMUM: *poumí (FRANCARD, 

ATTEN); -i Ni ‘67 (GAZ. Élev. 95); *pomi 

L (néol, DL), Ve (WistMUS, *pou- LOBET); 

*pó- To 6 (BOURG. X. 567), 7 (MAES); *ритї 

Vi ^5 (Mass); *-ieu A ‘31 (VINDAL); *-ier 

To 99 (et «pæmmier», REN.); *реитї Th 24 

(BAL), Ne ‘38 (BouLARD), ‘66 (DW 27, 123), 

Vi ^19 (BSW 37, 356), 34 (Gloss. S'-Léger)... 

5 Complément: 'franc pommier": frá pomi 

Ma 39 (‘bon pommier greffé’), FEW 15/2, 

169a frq. FRANK. Ajouter pomi My 1, v. BDW 

23, 62; ZRP 18, 260 et n. 4 ci-dessus. 

$ On groupe sous HI et V des réalisations 

d'origines différentes: masc. РОМОМ ("pun...) 

+ -ARIU, avec dénasalisation à l'ouest et fém. 

POMA (*pume, *peume...) * -ARIU, aux sud et 

sud-ouest. 
7 V. Dasc., Textes d'archives wallonnes de 

la région du Centre, 1977 (et MA 1988-9); 

Forêt 107 et comparer «pun.mié» Mo 41, 42, 

RoLLAND, Flore 5, 68 (d’après Wallonia, 1899, 

107). 
* Syntagme assez répandu à l'ouest. Comp. 

not. 78 FRUIT, ADD. 1 a (‘arbre fruitier’ yet v. 

*arbe a puns To 6 (BounG. X, 563); «arbe à 

peungs» Mo ‘29, 44 (J.-M. LAURENT, SV. 

«pummier» et Armonaque de Mons |1849, 

1853, 1854...], nombreuses mentions); MAES, 

s.v. *arbe (divers ex.) et not. 104 POIRIER, n. 10; 
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106 PRUNIER, C; 108 CERISIER, B; 110 PÉCHER, 
B; 153 PRUNELLIER, F; 157 MÜRIER, E. 

ADD. a. Vieux pommier: ô vi salé vérbók 
Na 79, litt. “un vieux boiteux ver(t)-bouc, un 
vieux diable boiteux’. Cf. FEW 17, 552a, 
néerl. *wEERBOK; GESCHIERE, 284; BTD 10, 
452 (w- > v- sous l'influence de 'vert); DBR 
10, 94; LÉON. (*rossia v). 

В. Pommier sauvage: *surètf, *seu-: suréti 
B ‘1; sœ- B 28. Dérivé (-ARIU) de *suréte, 
*seu- ('sur'-ITTA), variété de pommes sauva- 
ges, au goüt amer, utilisées pour la compote; 
cf. BTD 11, 84; FRANCARD; HAUST, Chestr. 
(d'après DASN. 464, «seuretier» [et *seüréte, 

Goff.]); ajouter FEW 17, 289a abfrq. *508; — 
*petréli: pètrèlï Ph 45. Désigne généralement 
le poirier sauvage (*pétralt, -trá-, LÉON. 
[Na 7128], Pirs.; *pétrélt, "mé BALLE, CARL 2 
[Na 131], mais v. ib. *pétréle ‘poire ou 
pomme sauvage’ Ph 45 (uniquement ‘poire 
sauvage” dans BALLE), cf. FEW 8, 141b rëm 
TUM; — *peum'loti: pèmlòti Ph 86. Surdérivé 
‘pomm-el-ot-ier', comparer FEW 9, 154a 
POMUM (forme de l'est de la France) et v. 
HÉCART pomelot “fruit du pommier sauvage, 
qu'on nomme en Picardie pomelotier (...Y . — 
‘sauvage *méléye': Н 50; "sauvage pommier": 
Ni 98; Na 30; D 68, 101; H 50; B 7; "pommier 
sauvage" To 48; Ph 81. V. n. 2 et not. 89 pom- 
mes SURES, À 6, E 2 et ADD. В. 

103. POIRE 

Voir ALW 1, carte 75.! 

Documentation fondée sur les additions et 
les divergences relevées à la question de base 
(q. 76 «poire; poirier; poire sauvage») et à plu- 
sieurs autres questions (n. l), à laquelle on 
joint quelques références livresques parmi les 
plus intéressantes? Les nombreuses mentions 
d'«espéces de poires» (q. 76) seront regrou- 
pées dans un article ultérieur. Comparer ALW 
4, not. 173, c. 77 siROP, B; not. 174 MARME- 
LADE, 34 (f. de 'poiret, -é') et not. 104 POIRIER. 

Ф ALCB 651,652 («poire sauvage»); ALLR 
156. 

І? а. *peüre: pér Н /52 (LH), 775; L 7 
(ajouter au tableau), “64; Ma 734 | për L 2? || 
*püre: par W 59 (Moxhe). 

II. *pwére, *pwére: pwér [Ch 63]; Th 63; 
[Ni 29]; Na 6 (q. 65, 1644), 19 (id.), 23 (id.), 
30 («rive droite et Bierwart»); Ph 45, 79; 
[Ar 2; D 110, 123]; H 35 | риё" Ni 2-75 
(q. 65, 1644), [93], 112 | pwàr Ph 69 (-êr, 
q. 79) | pwër Ni 38 || pwér [Th 43, 46; W 59] || 
pwèr Ch "19; Ni ‘31 (q. 1644), [36]; H 712 | 
pwer Ch 710; Ni 19 (q. 34). 

III. *pwáre, *pware: pwar To 39, [73]; A 2, 
[37], 44; S [13], 37; [Th 25]; Na 30 («rive gau- 
che de Seron à Pontillas»), [44]; D 702, 704, 
110; Ma 47, 48; B 28; Ne 21 [26, 63]; 
Vi [2], 47 | -dr Ne 63 | -àr [A 60; Mo 20 Car, 

q. 78); D 96] | -a/& [No 3] || pwar То ‘36 
(«poir»); Na 59 (q. 79, 1644); Ma ‘49 
(«pware», q. 78); [B 27]; Ne 49; [Vi 18, 21] | 
«poire» [To 1 (ar, -àr, q. 78); A /52]; Th “18 | 
pwár [To 27] | «pware» Ne 33 (G. Goffinet) | 
pwár [To 48] || pó,r [To 24]. 

IV. *pwóre, *pwóre: pwór [To 58] | pwór 
A 720-37 (q. 65) | pwó,r S 10 (ou -òr, -àr, 
q. 79) || patr A 28. 

V. *pó,re: pó,r A 710. 
VI. a. *póre: pór To 2 | pòr No [2], 3 || а“. 

“pare: pàr [To 13, 28] || b. *poüre: pair [A 2] | 
pair A 7. 

' Questions complémentaires: q. 78 «taper 
(les poires, les prunes); une poire tapée» (en 
italique dans le tableau); 79 «une poire blette» 
(entre crochets); 34 «je cueillais mes cerises 
quand tu es arrivé» (parfois «... mes poires»); 
65 «un trognon (de pomme)» (quelquefois «... 
(de poire)»; 1644 «jouer à la toupie. (Diverses 
espèces de toupies?» (types 'poire à glace, à 
*bidon, à vérin, à (la) main...*; uniquement les 
formes 'poire' non altérées). 

? Documentation additionnelle 
* 
à estwallon 

pér FEW 8, 572b PIRUM (latin pop. PIRA): 
I. *peüre, *püre: REM., Gloss., BELLEFLAMME; 

VILL.; FRANCARD (Ma 51; B /18) et Tenn., 54-5 
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: 
CARTE 46 

POIRIER 

“peri, -i 

*péré, -è 

“pêri... HINOTIVA VT AQ dnOLLSIDODNTI SV'LLV 

*pwéri, ` pwè-... 

° 

e 

O "mer? 

e 

l 
— "pwári, *pwá-, ` pwa-... 

*pwôrié, *pwó-, ` pwo- 

== ‘pôri, ` pó-... 

*poüri, *pou-... 
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(limite -É-, -wa- dans B); remarquer MARCHOT, 
Patois 7-8 (B “20, 21, synonyme Ш); doublet 
për / pür H 771 (Mél. Bal, 1.2, 4). 

II. *pwêre...: BAL; DASC., Suppl. (et III, IV); 
CARL? (Ch ‘29, 36, 46); CoPP.; GAZ., Cult. 
249 [Ni 67]; BALLE... 

III. *pwáre...: REN. [To 99], *pwáre; DEPR.- 
NoP.; Dasc., Suppl. (v. ЇЇ, ТУ); Forêt 107; 
LÉON.; DW 27, 131 [Ne 766]; HAUST, Chestr.; 

— 'pware: MAES; ATTEN; MASS., MARCHOT, 
Patois 7-8 (nombreuses localisations). 

IV. *pwóre..: VINDAL [A 731] (*pwòre); 
Dasc., Suppl. (S 1; v. ID; CARL? (Ch ‘34, 735)... 

VI. *póre...: comparer ALW 1, n. 2, p. 223, 
pwar No 2 probablement néol. et v. BOURG.; 
— 'poüre...: Сотт. [A 7] (pair); DE RIDDER 
[A 73] (pdir); VANDEWATT. [A 2] (id.). 

3 Équivalence probable avec për. 

104. POIRIER (carte 46) 

Q.G. 73 «je vais greffer un poirier» et 76 «poire; poirier; poire sauvage». 

L'est-wallon conserve, en concurrence spo- 
radique avec la formation romane sur le nom 
du fruit (en italique dans le tableau), les 
archaïsmes “pêri, -é et variantes, dont la déri- 
vation est quelquefois malaisée à fixer (n. 3-4) 
et dont la toponymie et les traductions de ‘faire 
le (un) poirier' ou 'cul (de) poirier' (en marge 
q. 76, q. 77 et CULBUTE ‘jeu’ et ‘chute’, HAUST, 
Étym., 293-304 et vol. ultérieur) attestent un 
maintien plus profond et plus large. Par rap- 
port à POIRE, les produits de PIRA + -ARIU pré- 
sentent des variantes remarquables du radical 
(coexistence des formes anciennes -wé- et des 
néol. -wd-, -wa- en bordure des zones).! 

Les mentions de diverses variétés de l'es- 
pèce sont réservées pour un article ultérieur. 

+ ALF 1049; ALCB 651; ALLR 156; 
BRUN., Enq. 1233; BABIN, Arg. 659. 

I. *pèrf, -i:? pêri H 46, 53; L 1 (arch), ‘3,4, 
7, 14, 19, 750, 66, "99, 101; B 4,5,6 (Regné), 
7 (q. 77} | iD 34; H 69 (q. 77); L 29 (-p. 732, 
43, 771, 94 (ou -é); Ve 6, 8 (ou -i) || *peré, -è:4 
pèré H 50 (-ё), 67, 68, 77; L 106, 113, 114; Ve 
26, 31, 32, 34, 35, 37-39, 40 (Francheville, 
Beaumont, Lodomez)? 41, 42, 44, 47; My 1,2 
(-&), 3, 4, 6 (rare, q. 77); Ma 2-4, 12, "16, 19, 
20, 24 (-ё), 29 (rare), 40 (quelquefois), 53 
(mieux que П, q. 77); B 2, 73, 6 (q. 77), 9, H 
(arch.), "14, 76 | -è Ma 1? 

П. *peáüri, -i...:5 pêri D 34, 46, 64; W 1, /8- 
10, 30, ^39 (ou pá-, q. 76, 77), ‘42, “45. ^56, 
66; H 49, 50, 67, 68, 74; L 1 (aujourd'hui), 
14, 35, 39, 45 (q. 76, 77), "50, 61, 66, 775 
(q. 76 [Mme Delcroix], 77), 85, 87, “90, 94, 
99, 101, 106 (q. 77), 114 (quelquefois, q. 76, 

77), 116; Ve 1, 35, 736, 37-39 (néol.), 40 (ville, 
Challes), 42 (néol.); My 1 (q. 76, 77); Ma 1-4, 
9, 19, 20, 24, 29, 39, 40, 42, 43, ‘50, 51, 53; 
B 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 21 (Roumont) | -iy 
W 13 | -E W 21 | -i W 2; L20H.;-i q. 76, 
77); Ve 24, 43? || *pári, -i: püri D ^17, 30, 
732; H “42 (ou pü-, q. 76, 77), "45, 46, 53, 69, 
770; W 59 (ou -i, Moxhe) | -ï W 35,736, H 2 
Ci, q. 77), 26, 38 | -i W/32,63; H 1,8, 21, 27, 
‘28, 37, "39 (ou -i). 
Ш. *pwéri, *pwé-, -i...:7 pwéri Ch 28; Ni “10, 

^14, “66, 107, 112 (ou риёї, -i, J. Renson); 
Ph 6 (ou pwë-), “11 | -i Ch 4 (ou pwéri); Th 64 
(ou pwè-), 73 (id); Ni 38 (ou pwè-), 90 (-ї, 
q. 76, 77) | pwēri Ni 6, “9 | pwéri Th 43 (ou 
pwá-); Ni 85 (ou pwe-) | -i W 59 (ou pwe-) || 
pwèrt Ch “19, 63, "64; Th 24, 29, 46, 53 (ou 
-i), 54, 62; Ni 20 (Ardevoor; -ïy, q. 77), “62, 
774, 7102 (-i, q. 77); Ph 45, 86 (ou -i); Ar 2; 
W 3; B 33; Vi 16 | -X Ni 1, 20 (CL. q. 76, 77), 
72; Na 22, 23; Н 38 (Gives) | -i Th 72, 82; 
Ni 2, 75, П (ou pweri), 17, 19, 26, 28, 39 (ou 
pwé-), 45 (ou pwéri), 61, 80, 93 (ou -i), 97 
(pwéri, q. 77), 98; Na 6, ‘20, 30 (ou pwé-, 
pwä-); Ph 69, 79, 84 | p,wéri Ni 36 | pwéryé 
Ne 76 (q. 76, 77). 

IV. *pwári, -i, -iè, -ier, *pwá-, *pwa-...:? 
pwärt S 37; Ch 33, “54, 61, 72; Th 25 (ou 
pwari), Na 49 (ou pwd-), 59-101, 109, 112, 
127, 129, 130 (pwé-, q. 77), 135; Ph 15-42, “47 
(ou -D, 53, 54 (ou -i), 81 (ou pwèri); Ar 1 (ou 
pwa-); D 7, 15, 25-27, 38, 40, 58, 68, 73, 774, 
81, 84 (ou pwa-), “91 (id.), 94, ^100 (-i, q. 77), 
101-120, 123 (ou pwd-), ‘129, 132, 136; 
Ma 35, 36; B 28; Ne 4-15, 16 (ou pwd-), ‘18, 
20, 26 (ou pwd-), 31, 32, 43, 44 (ou pwa-), 51, 
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57, 69 (ou pwd-); Vi 2 (ou -ï?; pwari, q. 76, 

77) | -i; To 94 (ou pwaryæ) | -yê To 43 (ou 
pwa-) | -£ Na 44 (ou pwa-; -ї, q. 77), 116 | -i 

Ch 43; Na 107 (ou -D; D 36 (ou -i), 72; Ne 70 

(q. 76, 77) | -yé Ne 33 (pwd-, q. 77), 39, 47 
(д. 76, 77) | pwdrt Ne "22-23 (pwa-, q. 76, 77) 

| -i Ne 24 (F, q. 76, 77) | -у A “52 (ou pwa-) | 
-yè Mo 1 (ou pwa-) | -yé A 60 || pwári Mo 44; 
Th 14 (pwa-, q. 76; pwá-, q. 77); Ph 53 (q. 77); 

D 96 (pwa-, q. 77) | -yé Mo 729, 64 | «pwárié» 

To 99 || pwart A 37 (ou pwo-); Mo 58, 79; S 1, 
19, 31, 36; Ch 16, 26; Th ‘2, 5 (ou pwd-); 

Ni 24; Na 1 (pwd-, q. 77), 120 (ou pwd-); 

Ph 61 (pwa-, q. 76, 77); Ma 46; В 71, 19, 21- 

27,30, 31, 35; Ne ‘38 (q. 77); Vi 6, 8, 13, 18 

(ou -yi), 21, 22, 25 (ou -i), 27 (id.), 36 | -ï 

Mo ^5 (-ï, q. 77), 9, 17, 23 (ou pwä-), 757 

(q. 77); S 29; Ne 65 (ou pwa-); Vi 37 (ou -i), 

38. (id), 46 (ou -i, É. Legros) | -i S 13 (F, 
q. 77; pári, q. 76); Na 19; Vi 732, 35 (ou -ї), 

42, 43 (-1, q. 77), 47 | -уё To ‘71 (ou рд) | 
-y To 757 | -yê To “72 (pwá-?), “82, 91; A 1; 
Mo 41 (ou pwá-) | -у@ To 750, 51 (pwd-?, 

pwà-?) | -yè Ne 49, /50, 63 | -yè Ne 60 | -yé 

No 4: To 48 (ou pwo-); А 55; Mo 20 (ри@-, 

q. 77), 42 (ou pwä-) | «poirier» То 1, 39 | «poi- 
rié» To ‘36 (q. 76, 77); Mo ‘75 | «poirie» 
Mo ^70 || рейт Ch 27 || psàr;é To 78. 

V. *pwórier, *pwó-, *pwo-...? pwórjyé 
To 58 (pwôryê, q. 76; -iyé, q. 77) | pwóryé 

Mo 37 | -ё A 12 (ou -ié, pwó,-, q. 76) | pwórr, 
S 10 (ou -i) | pwóri Ch 2 | pwóriye A “20 
(pwéryæ, q. 76, 77) | -у@ A 28 | -ye A 50 | -yé 
А 44, "57. 

VI. *po.ariê...: рдагї, A “10 (ou -ye) | -ye А 

12 (LH: pawaryé, q. 77) | -iyæ A “18 (powa-, 
q 76,77). ` 

VII. “pêri, *pó-...:? pêri No 1; To 7 | +, 

To 73 (ou -i,) | péri To 2 (ou рд-) | péri To 27 
(ou -i) | pôrt No 2 (ou pó-), 3 (id.); To “44 || 

póri No ‘5 (ou pálóriyé) | -i; To 24 (pó,ri;, 
q. 77) || póri To 37 || poré To 13 (pò-, q. 76, 
77) || páré To 28 (pó,ré, q. 76) || *poári, A. 
*pou-...: pdiri To 6 (ou pô-); A 7 (pu, q. 77); 
S 6 (pu-, q. 76 [lire pu-?] | -z, S 10 (A. Botte- 
quin) | -i Ni 33 (ou -p || pæri À 2 (-7, q: 76, 77). 

! Variantes POIRE / POIRIER (remarquer parti- 

culièrement l'influence abrégeante du suffixe 

sur la voyelle atone): I. -ë- / -ü- W “32. — П. 
-wé- | -wé- Th 43; W 59; ~ / -wé- Ch “19; 

Th 24, 29, 46, 53, 54, 72, 82; Ni 1, 2, 5, 28, 

61, “62, 72, ‘74, 80, 93, 797; Na 20; Ph 86; 

~ | -wá- Ch 43; Th 25; -wé- / -wè- Ch 63; Na 

22: -w&- [| -wé- Ni 710,714; ~ / -wé- Ni 85; ~ / 

-wé- Ni 11, 26, 45, 98, “102; Na 6, 23; Ph 45, 

69, 79; -wë- / -wè- Ni 17; -wé- / -wé- Th 73; 

~ | -wè- Th 62; -wé / -wé- Ni 38; -we- / -wè- 

Ni 20; -„ё- / -,wé- Ni 36. — Ш. -wá- / -wè- 

Ph 84; ~ / -wd- А 60; Mo 1; ~ / -wa- No “4; 

A 1; Mo 9, 17, /57, 58, 79; Ch 16; Th S; Na 1, 

19, 7120; Ph 61; Ma 46; B 21, 27; Ne ‘38,49; 

Vi 6, 18; ~ / -wá- Ph 53; ~ / -ó- No 1; To 7; 
-wă- | -wà- D ‘74, "91; Ne 26; ~ / -ó- To 27; 

-wd- | -wd- À “52; ~ / -wa- S 1, 19, 31, 36; 

Ch 26; Th 72; ~ / -ó- To 24; -wà,„- / -wa- S 29; 

-wa- | -wá- B 28; Vi 2; ~ / -ó- To 73; ~ / -ó- 

No 2, 3; ~ / -ó- No /5; ~ / -ó- To 37; -,wá- / 

-à- To 44; ~ / -wa- To 771; -ówá- / -wa- To “50; 

-дй- | -wá- To 43; -0,- / -wó- A 12. — IV. -wó- 
/ -wò- A 44, ^57; Ch ‘2; -wó- / -wa- А 37; 

Mo 20; ~ / -wó- S 10; ~ / -wò- A 50; -wó- / 
-wa- To “91; A 55; ~ / -wó- A “20; -wó- / -wa- 
То /82; -wô- / -wa- S 13. — VI. -ó- / -wà- 
To 94; ~ / -&- To 6; -ó- / -o- To 13. 

2 Forme ancienne (afr. perier), FEW 8,574a 

PÍRUM + -ARIU (revoir datation: 13* s. d'apres 

Gop., et 1150 selon TLF; ALW 1, p. 223, n. 2 

et not. 103 POIRE), parfois concurrente de П 

(DL; DFL; TAL; BELLEFLAMME 132...). — En 

toponymie: ‘la voie du (ou des) poirier(s)": lí 

уду dè péri L 45; ‘au grand p.': à gró pèri 
H 53; cf. PIRON, AHL 1/4, 249-260; 2/3, 338- 

340 (â Pérí L 1, opposition des formes ancien- 

nes masc. « PIRARIUM et des formes fém. de 

'pierrière? < РЕТКАКІА); REM., Différ. 55; 

GAvRAY-Barv 39-40... Remarquer, à l'ouest, 

«ferme du Perry» Ch ^6 (BTD 9, 110-1; REMA- 

CLE, А2 108, n. 2), repris dans Dasc., Suppl. 

+рёгї, arch., synonyme *pwè-, et *(cinse) au ~ 

S 717, Ch ‘6. 
3 Dérivation salmienne pouvant correspon- 

dre ici à -ARIU ou à -ATU; cf. les formes envi- 

ronnantes et n. 4. 
^ Variante du précédent (-ARIU) ou produit 

d'un dérivé *PrR-ATU (cf. n. 3; comparer la 

réponse de Ma 1 à АТАУ 1, c. 37 ÉTÉ et à cer- 

taines formes en -é de 'cul-poirier', vol. ulté- 

rieur). Manque FEW, 1.с.; cf. DL; DRo; TAL; 
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BTD 11, 82-3; Wis. *péré; VILL. (absent de 
ScIUS); BASTIN, Plantes; TOUSSAINT; GASPAR... 
Valeur générique ‘arbre fruitier” à Ve 32 ó pèré 
t pér (d për) opposé à ó pèré d pôm, littérale- 
ment ‘un poirier de pommes’ et péré t bilók 
"p. de beloces (‘prunes')" (q. 70), cf. DFL, BTD 
7, 197; not. 78 FRUIT, ADD. 5; 108 CERISIER, 
n. 12. 

* Cf. BSW 44, 539 (*ráyeü d' pérés, littéra- 
lement 'arracheur de p.', homme solide); 49 
187 (Coo) et n. 2. 

° Néologisme formé sur 'poire' + -ARIU (v. 
not. 103 et les variantes du radical, n. 1), géné- 
ralement synonyme de I (DL, DFL) mais par- 
fois considéré comme «rare» en liégeois 
(HAUST, Étym. 293) et en malmédien («quel- 
quefois», BASTIN, Plantes mais *рейгї, SCIUS, 
v. n. 4); v. Quatre dial. de paysans, IV, 83, 1. 
84 (1636); TAL; DRo; DSt... Aj. War. Huy 
“pari, -i (extension vers l'ouest de la zone de 
fermeture -ей- > -й- par rapport à POIRE, I b) à 
FEW, l.c. 

` 

7 Compléments: “pwêri, DASC., Suppl., syn. 
IV; BAL (synonyme *pwé-); — *pwé- CARL? 
(variante *pwó-, -ryf); СОРР.; BALLE; WASLET 
(arch., synonyme *pwa-)...; -i Ni 26, 80 (abbé 
Massaux)... 

* Ajouter, pour le Centre, *pwárf, Dasc., 
Suppl. (et 1.-d. S 26); Forêt 107; — pour Na, 
PiRS.; LÉON... et comparer HOSTIN, *pwárí (et 
"faire le' *p.) et Ciney *planter le pwèri, FEW, 
lc. — pour le sud, *pwarf FRANCARD; ATTEN 
(B 34, 35) DW 27, 131 [Ne 766]; Mass.; 
BSW 41, 198 [Vi '19], «poirf»; Gloss. 
S-Léger, «id», comparer *pwarf Ne /38 avec 
*pwá-, BOULARD 385. 

? Ajouter *pwórieu, VINDAL (А 731). 
10 Aire en légère extension par rapport au 

nom du fruit. — V. “pêri To 6 (Bounc. X, 567, 
synonyme "orbe à póres), 7 (MAES, synonyme 
tarbe à pwares); — “polri A “3 (~ à spayt "~ à 
espaliers', DE RIDDER); puri A 7 (~ ó vé "~ au 
vent", ~ a spayï, Corr), “14 (cahier Ј.Н.). 

105. PRUNE (cartes 47 et 48) 

Q.G. 90 «prune, prunier» complétée par Q.G. 796 «si nous ne mangeons pas nos prunes, 
elles pourriront bientót» et 1868 «j'ai les doigts tout gluants d'avoir nettoyé des prunes».! 

'prune' perd souvent en wallon la portée 
générique qu'il a en français et s'applique 
alors à une variété ovoide, assez grosse, de 
teinte foncée... П n'a pas complètement sup- 
planté *BULLUCCA, -EA ‘prunelle’, terme du 
substrat celtique, typique en gaumais et dans 
quelques points du sud-Hainaut, du sud et du 
nord-est de F Ardenne et qui, lorsqu'il entre en 
contact avec les réalisations de РКОМА, désigne 
généralement un fruit rond, petit, de couleur 
claire ou la prune sauvage (avec déterminatif 
symbolique 'de pourceau', 'de chien'...), voi- 
sine de la prunelle (v. n. 16). — Remarquer 
'prume', forme labialisée à l'extrême est (A^, 
n. 15). — La carte, sans lacune? présente les 
variantes phonétiques du type A relevées aux 
diverses questions consultées (classement en 
fonction de la nature de la voyelle issue de 
l'évolution de ü + nasale + a: vélaire [9, ó, 
ò...], mixte [u, É, d...] ou è, é; comparer 
ALW 1,c. 74 PLUME), de même, elle ne signale 
le type B que s'il est unique ou considéré 

comme générique, plus fréquent ou plus spéci- 
fique que A. La petite carte hachurée présente 
les zones ой B est connu (données de ГЕН et 
documentation livresque)? En ADD., espèces 
de prunes (classification instable). 

Ф ALF 1097-9; ALPic. 266; АСВ 658; 
ALLR 152; BRUN., Enq. 1296; BABIN, Arg. 684. 

A. 'prune' 7 I. *proune, -ой-...:? prun D 68 
| -ü- D 110 (q. 1868) | -&/6- Na 130 (q. 1868). 

II. *próne:* prón Ph 79, 81 (rare); D 110. 
HI. *prone...7 prón No 1 (q. 796, 1868; 

-д"п, q. 90), 2 (-0/ӧп, q. 1868), 3 (q. 796, 1868; 
-д°п, q. 48; -ó/en, q. 90); To 2 (-ó/ón, q. 796; 
-òlan, q. 1868), 7, 13 (ou -ò"n), 24 Län, 
q. 1868), 27 (q. 796; -éon, q. 1868), 28, ‘36, 
37, 43 (q. 796, 1868), 48, ‘57,58. 71,99; A 1- 
28, 37 (-ón, q. 947), 44-60; Mo 1, ‘5 (q. 48), 9- 
20, 23 (ou -ón), 729-41, 42 (-ón, q. 796), 44- 
79; S 36 (q. 796); Ch 4-28, 43-72; Th 2 
(q. 796, 1868), 5-46, 54-62, 64 (q. 1868), 73; 
Ni 1, 33-38, 72, 112 (q. 1868); Ve 24, 26 
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(q. 796), 31-34 | -éon To 39 (-éon, q. 1868, 
J.H.) | -èn To 1 («préonnes», q. 1868, JH., 
73 (-ê;n, Ch. Gaspar; -é?n, q. 1868; -ё.л, 
q. 947) | -on To 78 (-;òn, q. 947) || prón 
Th ^51. 

III". *prane:? pran Ve 1, “4 (Aubin), 6, 8, 26 
(q. 1868; -a/dn, q. 90). 

IV. *pron.ne: prón To 13 (q. 1868), 28 
(-ó/ón, q. 1868); Mo 79 (-ó.n, q. 1868, en fin 
d'expression); S 36 (-6.n, q. 1868); Th 72,93; 
Na 112, 116, 127 (m., q. 796, 1868)? 129-135; 
Ph 6-16, 33 (q. 796, 1868), 37, 42 (-б/дп, 
q. 1868), 45-69; Аг 1, 2 (-6/än); D 7 m., 
q. 796, 1868), 25 (q. 796, 1868), 36, 38 (ou 
-ón, q. 796), 40-58, 68 (q. 796, 1868), 72 (ou 
-ӧп), 73-96, 101 (ou -én), 7109, 113, 120 
(q. 1868); Ma 1, 35-36 (ou -ón, q. 796), 39 (ou 
-дп, q. 1868), 40 (q. 1868), 43, 46, “48, ‘50 
(q. 1868); Ne 9, 11 (ou äm, q. 796), 20 | -6. 
To 43; Na 127; D 7 | -ón Ph 33; D 25-27; 
Ne 4, 5 | -&n To 27 | -ón Na 116 (q. 796); 
Ma 36 (q. 1868) | -& n To 94 (En, q. 796; 
pré,én, q. 1868). 

V. ‘prune, -Ô-...:!! prun A 1 (q. 1868); 
Ch 33 (q. 1868); Ni 19 (q. 796), 39 (q. 1868), 
85, 90, 93 (q. 1868), 7102 (q. 796), 107 
(q. 1868), 112 (q. 796); Na 1, 44, 59-99, 101 
(q. 1868), 107, 109, “120; Ph 84 (q. 796; -ün, 
q. 1868); D 15, 717, 30 (q. 796, 1868), 34 
(t. plus gén., q. 796), 64; W 21 («prune»; 
prén, q. 947), 59 (q. 1868; H 8 (q. 1868), 46, 
49, 53, 69, 770; Ve 38, 40 (Lodomez), 42-47; 
My 1 (J. Dombret); Ma 2-9, 19-29, 40, 42, 51; 
B 6 (Regné), 9-24, 26, 27; Ne 16, 26, 39, 47, 
69 (q. 1868) | -ün D 123 (q. 1868), 132; Vi 47. 

VI. *préne: prén W 3.!! 
VII. *preüne...:? prén Ph 84 (rare): D 123 

(q. 796; -&n, q. 90), 136; Ma 53 | prén Ch 33; 
Ni 11, 26, 39, 45 (q. 796), 61 (q. 1868), 80, 85 
(q. 796), 93, 107; Na 6, 19-20 (-é/un, q. 1868), 
22-23 (-dilun), 30 (-é/un), 49 (id), 59 (q. 796, 
1868), 79 (id.), 99 (q. 796); D 30-34; W ‘32, 
35-736 (q. 796), “45, 59, 63, 66; Н 1-28, 37 
(q. 796, 1868), 38 (-@/un, Gives), /39, “42, 69 
(q. 796) | pràn Ni 19, 20; Na 1 (q. 796, 1868), 
23 (q. 796), 59 (id.), 79 (id): Н 37. 
УШ. a. *préne, -eu-...:? praen Ni 2-79, 17, 

28, 97, 98; Ne 43 (q. 796), 57 (id) | prèn 
A 12; Ni 45, 61, 80 (q. 1868); W 1, ‘8-10, 13, 
30, 35 (ou -æn, q. 1868), 739, ‘42, "56; Н 28 

(q. 796), 50, 67, 68, 779; L 1-7, 14 (q. 796), 
19-116; Ve 35, 41; My 2, 3 (q. 796); Ma 12; 
B 5, 28; Ne 33 (q. 947), 44 (néol.), 51 | prën 
Ne 32 | prë"n Ne 15, 32 (q. 796) || b. 
*prun.ne:* pran D 132; Ne ‘22, 32 (q. 1868), 
43 (id). 

IX. a. *préne...: pré"n Ne 14, 723 (ëm. 
q. 796), ‘38 || b. *prin.ne:^ prén Ne 24, 31. 
А. T. *prume: prum My 1 (H. Cunibert). 
II. *preume...: prèm Ve 40 (ville); My 3, 6; 

B 2-5 || pra/èm To 6 (interm.; pró/am, q. 796; 
pro/ôn, q. 1868). 

III. *préme: prèm B 7. 
B. a. *biloke, *bu-...:!9 bilók Ch “64; Na 107; 

Ph 6 (q. 796), 15, 37 (t. gén., q. 90; syn. A IV, 
q. 796), “47; W 1,30 (dans “b, de pourceau', 
cf. ADD. I, 15), 35-736 (bi-), “39, ‘42 (ou bu-, 
q. 1868); H 28, 50 (ou biyók, biok), 67; L 1, 
19, 29, 732, 45 (ou bu-), 61, 85, 87, “90 (masc.; 
kroté b., '*b. de pourceau’, cf. ADD. I, 8 et 
15), 113; Ve 1-24, 31-34, 37, 39, 40 (Challes, 
Lodomez), 44; My 1, 2 (q. 796, 1868), 3-6; 
Ma 19; B 15 (q. 1868) | bé- W 66 | bu- Ch “19, 
28, 554, 61; W ‘8-10, “45, ^56; L 35 | bù- Ni 20 
(t. gén.) | bæ- Ni 11, 61 (q. 1868), 112 (ou bu-); 
Na 6 | bè- Ni 2-/5 (t. gén.), 6 (be-), “9 (be-), 17 
(be-), 19 (be-), 28 (be-), 45 (be-), 80, 98 ll b. 
*biyoke, *bioke:" biyòk A 2; H 27, 69, ^79; Ve 
42, 47; Ma 20; B 2, ^3, 15 | byòk Ni 7102; Na 
1, 19, 79, 128; Ph 16 (q. 947), 54 (q. 796); Ar; 
D 7, *17, 25-27, 30, 732, 34-38, 46, 64 (dans 
"tb. de curé’, cf. ADD I, 2), 84, “91, 94, 96, 
101 (q. 947), 120; H 37, 38 (Gives), 53, 68, 
"70; Ve 38, 41; Ma 3-9, 24 (q. 796, 1868), 29, 
39, 42, 46, 48, “50 (q. 1868), 51; B ‘1, 4-7, 9- 
12, 16, ^19, 21-33; Ne 11-16, 20 (q. 796, syn. 
A IV), 722-26, 31-33, 39 (q. 796). 

B'. 'beloce'.'5 *biloce, *bloce...: bilós Ne 47 
(et nó blós, q. 796), 49 (-òs, q. 1868), “50 (dans 
Cice dé ~ ‘taper des *b."), 76 || blós Th “51, 62 (q. 
947), 64, 72, “77 (q. 796), 82; Ph 69 (q. 796, 
1868), 79, 81 (plus fréquent [que prón], q. 796), 
84, 86; D 123, 129 (q. 1868), 136; Ne 39, 43,44 
(mieux que prèn), 51-69; Vi. 

' Autres questions consultées: q. 48 «le pru- 
nellier porte des prunelles» (données recueil- 
lies en marge); q. 947 «une tarte (différentes 
espèces)». 
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? "prune' «inusité» B ‘1; 'beloce' «inc.» 

L 7, 14. 
3 Malgré le peu de précision de ГЕН, on 

peut supposer que B est plus largement perçu 

comme générique qu'il n'est indiqué sur la 

carte principale; à Ve 40, on mentionne A et B 

en précisant qu'«en ville, seul B est connu au 

sens de *prune'». V. aussi n. 10 ci-dessous. 

^ Du neutre pl. PRUNA employé comme fém. 

Cf. FEW 9, 493a PRÜNUM et BTD 33, 318 (cor- 

rection de hain., pic., Mouscron prón contredit 

par *prone, forme dénasalisée, des principales 

sources livresques picardes et centrales, et de 

pronne $16. qui correspond à la notation de 

DELM., à interpréter). — Précisions sémantiques: 

'prune' désigne un fruit long ou allongé à 

Ni 20; Ar; D 96, 123; Н 50; Ma 4& В 5 

(«variété spéciale allongée»), 7; oblong à Vel 

(«offrant un sillon sur la longueur»), 32, 34; 

«plus long que la byòk» à B 4, 23; Ne 26; de 

couleur rouge: Ni 6, “9, 61 (q. 1868); Ve 40 

(Lodomez, «rouge foncé»); brune: Ar 1; H 50; 

noire: Ma /48; une grosse variété à Ve 40 

(Lodomez), une petite variété à H 50 et une 

variété tardive à Ar 1; В 24. — H s'agit de la 

"prune d'altesse' à Th 24, Ph 79; 'prune de Lou- 

vain' à Ni 6, “9: ‘prune de Namur" à Ph 84. — 

On précise que «la chair adhére moins au noyau 

que celle de la *biloke» et que «les pr. su thaftè 

bé», litt. *s'écalent bien', s'ouvrent en deux, à 

Ve 31; «le noyau s'enléve facilement» à Ve 42. 

- Sens figuré ‘ivresse (légère), cuite’: ‘j'ai eu 

(au) une bèl prén hier" W 66. D'extension plus 

large dans nos dialectes que ne le note FEW 9, 

493b et 497a, n. 2 (peut-être de prune ‘coup’ 

[vers 1340], ibid. et 2, 865-867b COLAPHUS). 

5 BRUN, Eng. (D 110, 114) et ZÉLIQZ. 

(forme lorraine). Ajouter FEW. 

6 *próne, SOUSSIGNE [Ph ^80], WASLET «pr. 

longue et brune dont le noyau se détache faci- 

lement, var. *prónne"», v. IV. 

7 V. n. 4 et DL, DFL; remarquer les dou- 

blets de CORBLET, prone mais «blanc comme 

une prône» (‘mirabelle’), DEBRIE, Suppl. id. et 

prón á z yá d pèrtri (‘reine-claude à petits 

points rouges"). 
8 Altération verviétoise de la voyelle corres- 

pondant à ò: comparer ALW 1, c. 42 FEUILLE; 

not. 72 PERDUE; not. 86 RUE. — V. Wis. («prune 

allongée et violette»); BELLEFLAMME 129... 

? Masc. arch., procédant sans doute directe- 

ment de PRÜNUM (dont on trouve aussi des 

continuateurs en italien, occitan). Confirmé par 

LÉON., *on pron.ne 'un prune'. 

!? Désigne explicitement le pruneau à Ve 38 

et My 1 (possible ailleurs?). — V. BSW 49, 171 

(Coo), «prune noire en général» (*prone Ve 39, 

^43 [Brume]); FRANCARD (dans quelques loc.: 

“po dès prunes ‘pour rien’). Ajouter FEW et 

comparer B; not. 106, À V et b.m 

н Évolution courante à W 3 (é = i, correspon- 
dant à й par assimilation), cf. ALW 1, p. 221, n. 2. 

12 Noté aussi en gaumais (prén, BSW 37, 

248; BRUN., Enq.). Remonte à V ou à III selon 

les zones. 
Ú Formes qui remontent à "prone ou à 

*prune selon les zones (v. c.). Ajouter prèn 

L 771 (EMW 13, 132), “72 (WARNANT, Cult.); 

Ni ‘67 (Gaz., Cult. 249). 
14 Nasalisation procédant respectivement de 

УШ a et IX а. 
15 Le FEW (9, 496-7) mentionne les formes 

francoprovengales, occitanes, —valdótaines, 

rhéto-romanes en -m- et synthétise les proposi- 

tions étymologiques: *PRUMUM d'origine latine 

septentrionale pour Jud (ZRP 38, 49); latinisa- 

tion du grec zpouuvov en *PRUMUM au nord- 

est des Balkans, région de culture de la prune, 

et infiltration dans les parlers germaniques 

puis dans la Gallo-Romania, selon Meyer- 

Lübke (ZRP 20, 534) et Wartburg. — TUAILLON, 

Mél. Alinei 1, 223-226, émet, pour expliquer 

les formes françaises et suisses, l'hypothèse 

d'un prototype lexical hybride gréco-latin 

*prumum. Si la forme de To 6 est probable- 

ment le produit de la dissimilation n - m de 

prüna ou d'une confusion des nasales (v. for- 

mes voisines sous Ш, IV et BOURG., ‘prome, 

synonyme ?-ne), le type 'prume' pour 'prune' 

de l'extréme est peut découler d'une base ger- 

manique *prum-, empruntée de prünum et dif- 

férencée par labialisation sous l'influence de la 

consonne initiale. V. BTD 33, 318; ALE 11-14, 

et porter nos formes 496a. — Sens: *pruneau' 

ou ‘prune tapée (séchée)' dans la plupart des 

occurrences (DFL [B 4, 7], BasriN, Plantes; 

TOUSSAINT, synonyme *kétchés — bilokes; 

Scius...). À My 1, parfois aussi synonyme de 

*prune (q. 1868, H. Cunibert), v. n. 10. Quel- 

quefois ‘prunelle’, v. cette notice. 
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I? Du gaulois *BÜLLÜCCA ‘prunelle’, de là 
‘prune (ronde)'. Surtout signalé dans l'est et le 
centre, FEW 1, 623b (Mons bulok, prune, 
d'après SIG. vaut pour l'arrondissement de 
Ch) DL. Le type est également connu à 
l'ouest: *biloke, Corr. [A 7] (dans prón dœ 
bilok *variété de prune aigre'); VINDAL, id. 
'variété de prune'; DEPR.-NOP. 'petite prune 
noire, ronde’; CARL? et BAL ‘espèce de 
prune’... — *bu-, COPP. (rare)... Pour le traite- 
ment de la voyelle vélaire + -kk- + a, comparer 
ALW 1, c. 20 CLOCHE. — Sens: désigne toutes 
espèces de prunes au nord-est et au sud-est de 
l'Ardenne («t. gén.» précisé: Ve 37-40, 44; 
My 1,4, 6; B 4, 30), v. VILL., Scius, BASTIN, 
FRANCARD... — Les témoins appliquent le type 
— a. à la reine-claude: Ph 37 (ainsi qu'à b et à 
la «prune»!); W “56; H 50; — b. à la mirabelle: 
Ch ^54; Ni 11 (et à la "prune de regain’, Add. I 
18, n. 19), 7102; Ar 2; — c. aux «autres prunes 
que les rouges» Ni 61 (q. 1868), et distinguent 
les *bilokes entre elles selon divers critères 
(classification susceptible de variations selon 
les zones et les individus): 1. la forme: «fruit 
rond» (généralement de petite dimension) 
Ni 2-5 («petite, rouge, ronde»), 112 («id.»); 
Na 19; Ph ‘47: Ar; D 34, 38, 96; H 68; L 1,29, 
113; Ve 1, 32, 34, 44; Ma 39, ‘48; B 7, 30 (la 
"реше *b.' diffère de la "grosse +b.’ pour faire 
le kwèč ‘liqueur de prunes’); Ne ‘22; «plus 
rond que A» D 34; Ve 24; Ne 26; — 2. la teinte: 
‘jaune, rouge' gèn, rug B 30; de méme, А 
Ni 20, enè, rocé, grosè b. (à Ardevoor q. 90, 
enq. É.L.; uniquement dans bülok dù lové "cb. 
de Louvain'); «jaunátre» Ni 80 («pr. ronde, 
généralement voisine des reines-claudes; il y a 
aussi des rouges», abbé Massaux); «verte» 
Ni 6, 9; "blanche ou rouge" blák w гдс Na 19; 
«brun-violacé» Ve 1; «blanc et noir» Ma 39; 
«blanc ou noir» B 7; "bleues' blÉzè b. Ve 31 
(«différentes des gène b. et des blâkè b.»); — 3. 
l'époque de maturité: «prune d’août» Ar; «plus 
hátive que la 'prune', en aoüt» L 113; — 4. la 
qualité: «prune ordinaire» Ma “48 (opposé à la 
'prune' noire, allongée, v. n. 4); «de moindre 
valeur» Ve 41; «prune sauvage» Ma 19 (q. 1868), 
24 (synonyme de '*b. de chien", Add. І, 16); 
Ne 22 («moins bonne que la 'prune'»), 24. — 
Genre: généralement fém. dans l'EH, quelque- 
fois masc., v. DL, seulement au masc.: “on 

| blanc b., sorte de mirabelle; DFL. — Collectif: 
‘des *bilok-eries*: bilokréy L 43. Cf. DEL et 
ajouter FEW, l.c. 

U Mouillure Г > y, comparer ALW 1, c. 38 
ÉTOILE; ALW 4, not. 115 CUILLER et not. 96 
SONNETTE (*hiyéte...). V., entre autres, LÉON., 
*rodje bioke ‘rouge pr. ronde’; MÉLIN, *bioke 
‘sorte de petite reine-claude de qualité infé- 
rieure’; BOULANGER [B 6], biyok *prune 
ronde"; etc. 

" D'une base gallo-romane suffixée *BUL- 
LUCEA, FEW 1, 624a. — Sens: considéré 
comme «spécial» Ne 65 («il n'y a pas de 
t. pour rendre prune»). S'applique aux «autres 
prunes que la "prune de Namur'» Ph 84; «aussi 
à la noberte» Ne 51. — Critères de classifica- 
tion (v. n. 16): 1. «fruit rond» D 123; Ne 65, 
69; — 2. «bleu-noir» Ne 65 (comparer DW 27, 
42 [Ne '66], «sorte de petite prune bleue 
et surette»); «mirabelle noire» D 136; — 3. 
«hâtif» Ph 84 («viennent en août», q. 1868; 
у. SOUSSIGNE, CARL.? *b(a)loce Th 761). — Sens 
figuré: argent; personne écervelée, exubérante 
('saute-aux-bl.); testicules; etc., v. les lexi- 
ques. 

ADD. ESPÈCES DE PRUNES. 
I. Prunes rondes. 
A. Mirabelles. 
1. a. ‘priyèsse(s):! priyés Ni 98; D 34; W 1, 

78-10, 739, “42, 66; H 67-69; L 1, 29, 43, 45; 
Ve 40; Ma 20 | -es Ni 19, 20; Ve 42 || b. *priye- 
résse: priyrés L 4? 

2. '*bioke de (ou du) curé’ 
D 64? 

3. *tchowé, *tchô-...:* Côwê L 14, 29; Ve 1 | 
ёб- L 43; Ve 6 | ëó- Ve 8 | дме L 19 (c. t 
paursè '... de pourceau?). 

4. *gruwale, -yale, -èle:5 gruwal Vi 38 | -yal 
Vi 27 | gruél Vi 21. 

5. "mirabelle':* mérabèl Ma 46 | mi- D “91: 
H 69. 

B. Reines-claudes. 
6. 'reine-claude':? rénglôt Na 116 (q. 947); 

Ni 6, 9; D 7, ‘10, 101 (q. 947); W “42, 66; 
H 38 (Gives), 50, 69; L 45, 87 (q. 947); Ma 3- 
9, 46; B 28 | rèn- L “32; Ve 31, 40 (ou rën-, 
Lodomez) | rén- L 19 | rén- Ve 8,32 | ren- L 39 

: byok dé kuré 

(q. 947) | rén- Ni 98; L 4, 90; Ve 6 | гёй- W “39 
| rén- L 43 (masc.?) | rënglàt Ni 19, 20 | 
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rénklót Ne 47 | -&t Ni 20 (Ardevoor; ou 
mieux: réglàt) | rén- L 35 (q. 947) || rëklót 

Ma 20. 
7. "регагівоп":* pértrigó Mo 79 | perti- 

Th 24; Ch 43 (q. 947) | pètri- A 2. 
8. "des *crotés ou -ées (*bilokes)'? krôté 

bilok L 790 | krotéy W “42. 

9. "gris сш": gri ku Ve 32.19 
C. Autres prunes rondes. 

10. *fékion: fékyó Na 107." 
11. 'pâté':!2 pasté Mo 79; Th 751 | -è Th 24 

|| "prune de p.: -- dé paste Th 62. 
12. *tchoüléne:? calèn Th 761. 
13.4 'noberte*: nubèrt Th 72 | nôbért Ne 69 

|| "prune de n.': -- nubèrt Th ^51. 
14. *érzinéte: érzinét Ne 65.15 
15.16 "prune de pourceau' (*pourcé en gén., 

-è Ve 31): L 4 || "*biloke de p: W 30; L “90; 
Ve 1 (J. Wisimus), 31 (M. Maréchal), 32, 42. 

16. "prune de chien? (*tchin en gén., cèn 
Ne 14): D 34 || "biloke, *bloce de chien”: 

Ve 41; Ma 19, 24; Ne 14, 51. 

17. ‘prune de cheval" (*g'vó):* A 2; Mo 42. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

Tang C vut 07 WE i 

bc Vy : DM : š s Cal c AL 2 
No 

PRUNE (type B) 

EL. 
Z aire de *BULLUCCA, -EA 
— - limite de *BULLUCCA, EA. terme générique, au sud et à l'est 

18. '*buloke, *bé- de regain":'? . 

Ch 28 | «de regain» Ni 11. 
II. Prunes oblongues. 

1. "prune d'altesse':?? -- altés L 732; Ve 1 

(J. Wisimus), 8 | -- altès L ^50 | -- altès A 2 | 
-- altéf Th 719 | -- altér A 50 || "altesse": altés 

L 4, 19 (ou ‘pr. d'a.) | altès Ni 98; Ve 31 (ou 

"pr. d'art, 
22! "couille de moine": kuy di mwén H 69 | 

-- dé -- Ni 6, 79, 19 | -- dé mwén Ni 98 | -- dù 

mwen Ni 20 (Ardevoor) || "couillon de moine": 

кдуб d món W ‘39; H 67; Ve 42 | -- d món 
Ve 1 (J. Wisimus) | -- d mwén Н 50 | koyo d 

món L 19 | koyó d món Ve 8. 
32 "couille de cheval: kuy di &fé Na 79 || 

"couillon de *bassí ‘bélier: koya d basi L 45. 

423 *panábricot: panábrikó Ve 1 || *pazó- 
bricot: pazóbrikó L 19. 

524 "prune de Louvain’: -- dé lové Ni 6, 9 |! 

'*béloke de Louvain": -- dé lové Ni 19 | -- dù t. 

Ni 20 (Ard.) || "belle de Louvain": bèl di luvë 

L 50. 

6. "йатаѕ':26 dama Ne 65 | damas Ne 32. 

.. di wayé 

TOME 6 
CARTE 48 
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7. "*bioke de Madeleine? -- di madlén 
Ar 2. 

8. ‘‘hioke d'août: ... d awus Ar 1 |... d 
aus Ar 2 (syn. "~ de Madeleine"). 

9. *wégnon:? уёло H 38 ("des gros —' dé 
gró ~, Gives). 

10. 'quetsche':? kwèč Ar 1; Ma 20; Ne 47, 
69. 76 | kwas Ne 51. 

11. ‘sainte Catherine*:?! ser katrin Vi 721 | 
sét k. Ve 31 (M. Maréchal). 

12. "truie": tréy Vi 21.2 
13. *bétchowe: béców L 1.33 
Autres réponses: 'brugnon':34 bréño Ni 98 || 

'prun-esse*: prünes Ni 19 || "prune marron": 
prèn maró B 28 || "corne de *gade':?9 куп di 
gat L 4. 

' Littéralement "prétre', arch. Cf. FEW 9, 
358a PRESBYTER. — Glosé «mirabelle» Ni 98; 
H 68; «petites *bilokes jaunátres» Ve 40 
(Lodomez); «*timprouyes (tépraty) 'hátives'» 
W 1,739. Identification variable selon les sour- 
ces: 'mirabelle' DL, DFL; BTD 11, 85; BAL, 
LÉON.; BELLEFLAMME...; ‘variété de prune à 
fruit gros' CARL.? [Ph 42]; ‘perdrigon (violet) 
GRANDG. (d’après LOBET; sens manquant à 
Wis.), SCIUS (‘sorte de pr." uniquement, VILL., 
BASTIN), v. 7, n. 8; «pr. ordinaire, ovale, verte: 
syn. *biloke du pourcé», BSW 20, 26, 148; etc. 
— Toponymie: *ё priyésté H 67. Cf. BTD 14, 
296. 

? Substitution de suffixe ("-егеѕѕе') ou formé 
Sur PRECARI + -ATORISSA. Cf. DFL et BTD 71, 
139-234. 

* Rapprochement motivationnel de 1. Cf. 
FEW 9, 360a PRESBYTER, n. 3. 

^ «Petite prune» L 14; «mirabelle» Ve 1. — 
Haust (DL) propose de tirer *tchüwé (-ELLU) 
de *tchdwe ‘choucas’ (FEW 16, 304 *KAWwA; 
ALW 8, not. 51, c. 26) et FEW 21, 84b-85a 
reproduit le DL. — V. aussi DFL; Wis., *petite 
prune ronde' mais *tcháwé 'grosse prune', 
BSW 49, 171 (Coo); BELLEFLAMME «*tcháwés 
'"Priesses'? L "31, 43, 756; Ve ‘13». — Autre 
suffixe (-INU: «chawin», GRANDG. (d’après 
Simonon); *tchâwé (ver). BSW 20, 36 
(«prune verte et rouge»). 

> Dérivé du mnéerl. CRIEKE, FEW 16, 388a; 
BTD 12, 415 (pour k > g, comparer gras, 

groseille...). — Généralement ‘petite mirabelle 
(sauvage)"; v. *gruale, Gloss. S'-Léger («prune 
surette»); MAUS («petite prune précoce d'un 
blanc jaunátre»)...; *gruéle, Mass. («petite 
prune jaune, agréable et douce»), synonyme 
*mirabéle. — V. aussi not. 152 PRUNELLE, G. 

° Emprunt du fr. Cf. FEW 6/2, 143a 
MIRABEL; BAL, BELLEFLAMME, BASTIN, MASS. 
(synonyme *gruéle, 4, n. 5). 

7 FEW 10, 211b, 213ab REGINA, n. 9 (g- lar- 
gement maintenu dans les patois; v. les lexi- 
ques; remarquer DEPR.-NOP., *rinne-glaude, 
*rène- (id. *réne-, CARLJ, BALLE); "rine- 
glaude, BAsTIN, Plantes et comparer renglót 
(Dombret) — ringlór (Dandrifosse) à My 1, 
enq. ÉL). — Quelquefois masc., v. DL; DFL; 
BELLEFLAMME (*rénes glódes bleüs Ve 4). 

8 FEW 8, 227a PERDIX, et 228a, n. 14 
(motivé par la couleur qui rappelle celle de la 
gorge des perdrix rouges); v. particuliérement 
BAL (le ruč p., espèce de grosses prunes 
rouges; el vér p. et el p. ku doré "cul doré', 
reine-claude verte ou dorée); uniquement 
«rouges» à Ni (CopP.); ajouter CARL., qui 
renvoie à *rin.ne-glaude. — Variante *par- 
Th 79 (LEFÈBVRE). 

? Masculin à L ‘71 (communication J. 
Lechanteur), 90 (DL, DFL; BELLEFLAMME). — 
V. aussi "cul crotté", synonyme de 'reine-claude' 
(BALLE, «les meilleures sont les *cus-crotés»; 
CARL.?, «esp. de perdrigon dite dorée-crottée»). 

10 Glosé «la meilleure variété de reines- 
claudes»; v. n. 9. Comparer "dés roûdjes cus, 
variété de reine-claude et de pomme de terre 
(DEPR.-NoP.); tin brun cu, espèce de reine- 
claude (СОРР.). 

! «Petite prune noire, ronde; synonyme 
nwár bilók opposé à blak b.», L. Verhulst (id. 
gloss. ms et BTD 1, 100). — Rangé FEW 21, 
85a (d'après BSW 60, 248). Dérivé de ricus 
+ '-illon', FEW 3, 496a (mais généralement 
"fike, -gue en liég., nam.)? Comparer ‘figore 
"fruit tapé”, BTD 8, 304-5. 

12 «Petite prune ronde» Mo 79; Th 24; «fort 
juteuse, seulement pour marmelade et tarte de 
famille, on laisse les noyaux; syn. 'noberte'» 
Th "Sl;«espèce de petite prune noir-bleu, 
ronde, un peu sure, genre noberte» Th 62. — 
Dérivé de PASTA, FEW 7, 746a; ajouter CARL 2 
(nombreuses localisations) et v. les désignations 
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de la tarte aux prunes (‘tarte à' *pastè, “pastè à 

prunes'..., q. 947 et ALW 4, not. 174, p. 332b). 

13 Équivaut à la ‘prune de páté' de Th 62. 

D'un thème ršuL-, FEW 13/2, 378a? 

14 «Petite prune noire aigre-douce» Th 72; 

«syn. de 'páté'» Th “51; «se dit mais n'est pas 

propre au village» Ne 69. — FEW 7, 190b 

NORBERT; v. CARL, *nobérte, var. *lombért, 
*nombért; LÉON., *nóbért;, LOISEAU [Ph 16], 

«nœbères, pruneaux ronds et noirs»; DW 27, 

114 [Ne 66], Mass., *nobérte... 

15 «Petite prune rouge-violet». — 'raisinette"? 

16 Désigne la «prune sauvage, petite et 

noire» Ve 32 (v. “b. du pourcè ‘prune sauvage” 

Wis. [vaut probablement pour Ve 34]; *b. du 

pourcé L 43, “70 ou *Ыей b., «rondes comme 

des billes, astringentes», BELLEFLAMME) et cor- 

respond au liég. priyés Ve 1 (comparer «prune 

ordinaire, syn. prièsse, ard.», BSW 20, 26). — 

Synonyme *sávatchés bilokes sauvages *b.', 

DL. — De méme, à l'ouest, *prone dé pourcha 

S 19, 724 (Dasc., Suppl.) et au sud, *bloces du 

pouché, Mass. («grosses, de qualité inférieure»). 

— V. not. 152 PRUNELLE, n. 8. 

17 «Prune sauvage» Ma 19, 24; «petite 

noberte noire» Ne 51. — Cf. FEW 9, 493b 

PRÜNUM et 2, 194b CANIS; DFL; CARL?, “b. di 

tchén [Ph 42]; FRANCARD, s.v. *tchin. 

18 «Grosse, bleu-rouge» A 2; «sauvage» 

Mo 42. Ajouter prón de gvó To 58 (q. 48) 

«espèce de prune»; prón dœ куд A 7 (Corr. 
«pr. mósi pr. Monsieur, grosse bleue»); «prone 

de kevau» Mo 1 (DELM., «pr. sauvage, noire, 

syn. de wahien 'de regain'»), v. n. 19; *pr. de 

g'vau (Юерв.-№ОР.); ‘pr. dé tch'fau (COPP., 

«grosses pr. rouges peu recherchées»)... FEW 9, 

493b (COCHET prón da gvó «sorte de quetsche»). 

!9 «Trés petite pr. blanche» Ch 28 (compa- 

rer bilog de wayé «de couleur rouge», BAL; 

*prones dé wayin, CARL? [sans précision]). = 

Désigne la *mirabelle' (Сотт., prôn dæ wayé), 

la *prune sauvage noire” (DELM.; v. n. 18) ou la 

«prunelle jaune» (DEPR.-NoP.). 

20 «Prune de Monsieur» Ve 31. = Deux 

variétés principales connues: les sëpèz-a. 'sim- 

ples a. et les dopèz-a. "doubles a." L “32 

(sépéz-a. L 19); v. BELLEFLAMME. Cf. FEW 24, 

366b-367a ALTITIA (ajouter REN., COTT., prón 

d altés «petite brune bleue que l'on sèche»; 

BAL; CARL 2; LÉON.; etc). 

2 ! «Grosse prune de Louvain» Ni 98; 'gros- 

ses rouges’ grózé гд H 50. — Prune impériale. 

Cf. FEW 2, 890a COLEUS (ajouter le simple; 

comparer 9, 483b: *preune di mon.ne H 777); 

DFL; Wis.; BELLEFLAMME (*coyáns d' mán.ne 

L 31; *coyós d’ mêne L 43, 56; Ve 4); BASTIN; 

BSW 49, 171... 
2 Cf. DFL 382b et ajouter FEW 2, 890a 

COLEUS. À rapprocher de 2, n. 21 ou ‘prune 

sauvage’? 
23 «Tres gros fruit, syn. *coyon d' móne» 

Ve 1. Probablement altéré de *prane-'abricot' 

(DFL, *panâbricot, Wis., *prane-à. [abs. de 

Lobet]; BSW 20, 36: *prane d'à...) et réinter- 

prétation en 'passe-(d')a." (DEL, *paze-á.; 

BTD 1, 103, «pas d'á.» Ve 1; BSW 49, 171, 

«pas d'ábricot»). Probablement plus répandu: 

v. "prune d'a.' HÉCART («plus grosse que la 

noberte»); *pron.ne aubricotéye «à chair trés 

jaune», LÉON. — FEW 9, 284b PRAECOQUUM. 

24 Ajouter FEW 5, 426a LOUVAIN et v. 

LÉON., *pron.ne d' Lovin. 

25 Comparer "béie de Louvin, BAL et BELLE- 

FLAMME. Ajouter FEW 5, 426a LOUVAIN 

(absent du DFL). 

26 «Grosse prune rouge» Ne 65. — Cf. FEW 

3, 9a DAMASCUS; REM., DNot.; BSW 37, 321, 

*damas; Gloss. S'-Léger, *damás (syn. (pr. de) 

Saint-Laurent); VAUCH. ('d. de cochon, = noir, 

~ blanc’, syn. *próne). 

27 V. BRUN., Eng. 1296, dama d madlén, 

mêre à la Sainte-Madeleine (22 juillet) comme 

certains autres fruits (poire, pomme, péche 

Madeleine, TLF); FEW 6/1, 23b MAGDALENA 

(remarquer le synonyme 'pr. de moisson' à 

Cumières et v. n. 19, 28). 

28 Variété mûre en août ou à la moisson, à 

rapprocher de 7, n. 27. Comparer *biloke 

d'awous^ [Ph 42], CARL.?; *pron.ne d'awous” , 

BALLE. Ajouter FEW 25, 918a AUGÜSTUS 

(MENSIS). 

29. Survivance septentrionale de Гай. 

davoisne ‘prune de Damas’, selon FEW 3, 8b 

DAMASCENA > par dissimilation *davascena 

(repris 21, 85a) et BALD., Étym., 352, contrai- 

rement à É. LEGROS, DBR 25, 244, qui suggère 

un rapprochement avec l'afr. gaignon, wan- 

‘mâtin, homme vil’. Joindre *wagnon ‘esp. de 

grosse prune ronde’, LÉON., HOSTIN... et 

*wignon, DL, DFL. 
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3 «Prune violette et allongée» Ne 47, 69; 
«pour tarte et confiture» Ne 51; «la plus tar- 
dive» Ne 47. — FEW 16, 429a all. QUETSCHE; v. 
DFL (Ma 20); DW 27, 67 [Ne '66], *cwéche; 
Mass., *qwache; Gloss. S'-Léger; etc. 

“| Emprunt du fr. Cf. FEW 2, 504b САТНА- 
RINA (frm. (prune de) sainte Catherine); LOBET, 
forme fr. la sainte Catherine; BELLEFLAMME, 
*cat'rínes Ve 7. 

32 «Prune assez tardive, plus grosse et plus 
noire que la sainte-Catherine». Ajouter FEW 
13/2, 315b TRÔJA. A pu être remotivé par 

rapprochement avec certaines formes de 
KOŠ ‘truie’, FEW 2, 1254 (HMarne couéche...) 
proches des réalisations romanes de quetsche. 

5 «À maturité en septembre». — Littérale- 
ment 'bec-ue', pointue. Variété? 

34 Fr. brugnon (liég. *brignon, *bru-)? FEW 
9, 492b *PRÜNEA. 

* Comparer 'prune-abricot', II, 4, n. 23 et 
"brun cul’, n. 10. 

3 Habituellement variété de pomme de 
terre, vol. ultérieur. 

106. PRUNIER 

Q.G. 90 «prune, prunier». 

Remarquer spécialement, par rapport à PRUNE, 
la zone occidentale de *prount, var. (A D, les 
aires en extension de *bilokt..., *blocf (B-B^), et 
*bil’kf en quelques points du nord-est. 

Les rares lacunes (Ni 11; B 11, 30; Ne 65) 
peuvent sans doute étre comblées par la carte 
des noms du fruit. 

En ADD., documentation fragmentaire por- 
tant sur des variétés de pruniers. V. not. 105 
PRUNE, ADD. 

* ALF 1099; ALPic. 278; ALCB 658; 
ALLR 152; BRUN., Enq. 1297; BABIN, Arg. 685. 

A. "ргипіег'.! I. *prouní, -i, -ier, -gner...? 
prani A 2, 7; Mo 9 | d, S 10 (ou -1,; próni, 
q. 48) | -i Ve 32 || -yê A 1 (Em. Ouverleaux; ou 
ргийё), 50 (ou -yd) | -ye To ‘51 (q. 48); A ‘48 
(Gd), ^52 || -гуе A 713 | "Ze À 710, 12 (ou -i,; 
prün;è, q. 48) | -yœ A 718 | -iy® А 28 || -yé 
A 55 («prounier»), "57 (Gd), 60 (ou -é/é) || 
pruñě A 44 (-nyé, q. 48) | -ñyæ А 720 | -ñé 
Mo 64 (-nye, q. 48). 

II. *próni, -i...? próni Ph 81; D 110 | , 
To 94 | -i Ph 79. 

III. *proni, -i, (ier. -gné...: próni No 3 (ou 
-6/ӧпі, q. 48), 75 (q. 48); Mo 44, 79; S 1, 19, 
29; Ch ^19, 28, 754, 61, 63, ‘64, 72; Th 5, 24, 
43, 46, 54, 62, 73; Ni 72; Ve 1 | - Mo 23; 
Ch 43 (ou -/); Th '9, 751; Ni ‘35; Ve 31 | -i 
S 13 | -i To 37 CT, q. 48); Ch 4; Ni 33-38; 
Ve 24 | -ï Mo 58; S 37; Ch 26 | -^ S 36; Ch 16 
(Cin, q. 48; Th 2 | -" Ni 1 | - Ch 27 | +, 
Mo 17 || -i To 24 | -iyé To 757, ‘71 | -iyé 

To 736 («pronier»), 43, 48 (pròn;yé, -yé, q. 48), 
99 («prónier») | -yé To 1 (рге/д-), 78 (рг,о-); 
Мо 42 (pru-, q. 48) | -é Th 25 || próné S 31; 
Th 14, 29 || ргдйё Mo 1 | -ñ(y)é To 58 | -ñé 
Мо 41 (prunyé, q. 48) | -é Mo 729. 

Ш“. “prani, -i:^ prani Ve 6, 26 | -i Ve 8. 
IV. *pron.ni, -i, er. *pró"-...? próni To 2 

(pró/ó-), 7; Th 53; Na 112, 129, 130, 135; 
Ph 6, ^11, 15-45, "47, 53-61; Ar 1, 2 (prá-, 
Ch. Gaspar); D ‘10, 36-58, 73-84, ‘91, 94, 96; 
Ma 1, 35, 36, 39, 43, 46: Ne 9, 11, 20 | 1, 
To 73 (ou pró.ni,.) | -i Ph 69; D 72, ‘100, 113: 
Ve 34; Ne 4, ‘5 | -é To 13 (ou pró"né), 28 (ou 
pró-, tém. jeune) || pró.ni No 1; Na 127; D 7 || 
pró"ni No 2 | «pró"nier» To 39 (prônié, q. 48) 
| próni D 25-27, 68, 101 | - To 27 (prò-, 
q. 48); Na 116; D ‘109. 

V. *pruni, -i, -ier, -gní...: pruni A 37; 
Ch 33; Ni 85, 7102, 107; Na 1, 44, 59-109, 
‘120, 7128; D 15, 717, 30 (ou pré-), 34, 64; 
W 1, 78-10, 13 (-ï,), 30, ‘39, ‘42, “45 (prü-), 
‘56, 66; H “42, 46, 49, 53-69, 70; L (sauf 2 
[i], 3 [«preunt»]); Ve 35, 41-47; My 27; 
Ma 2-29, 40, 42, 51; B 5 (ou -mi), 6 (Regné), 
9, 12, 714-16, 21-23, 27; Ne 16, 26; Vi ‘42 | -ï 
W 21; H 38 (Gives); L ^32 | -i Ni 39, 90, 112; 
Na 6, 19, “20, 30; W 63; H 21; Vi 47 (prü-) | 
-yè Ne 39 | -yé Mo 20, “75 («prunier») || pruñt 
S 6 | -яё Ne 47 | prüñé Mo 37. 

VI. *préní: préni W 3. 
VIL. *preüni, -i, "pre. *prü-...: préni 

D 123, 136; Ma 53 | -i Ph 84 || préni Na 49; 
D 732; W 59 | - Na 22, 23; W 35, /36: H 726 
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(рғеё/и-), 39 | -i Ni 26, 61, 80, 93; W 32; H І, 

2, 8 (pré/u-), 27, 28 || ргйпї Ni 20 (Ardevoor: 

-iy) | -i Ni 19; H 37. 

VIII. a. *préni, -i, *preu-...: préni Ni 98 | -i 
Ni 2, 75, 6, 9, 17, 797 || prèni Ni 45 (J.H; 
H 50: B 28: Ne 22, 31, 43, 44, 51 || pr&nt 
Ne 32 || b. *prun.ni: prani D 132; Ne 15. 

IX. a. *préní: prèni Ne 14, 23 || b. *prin.ni: 
préni Ne 24. 
A' 7 I *prumí: prumi Ve 40 (ville); В 5 (ou 

-ni). 

II. +ргештї: prèmi B 2-4. 

Ш. *prémi: prèmi B 7. 
B. a. *biloki, A. ‘bu-, *bé-...:* biloki Ph 15; 

W 1, 739, ‘42; Н 67; L 1, 19, ^32, 45 (ou bu-), 

61, 87, 113; Ve 1, 6, 37, 39, 40 (Challes, Lodo- 

mez, ville), 44; My 1, 3, 6; Ma 19 | -i Ph ^47; 

H 28; L 732; Ve 24, 32, 34; My 4 || bilokf 

W 35, “36 || béloki W 66 || bu- Ch 28, ‘54, 61; 
W ‘45: L.35 | -i Ni 112 J.H) ll béloki Ni 112 

(enq. compl.) | =ï Ni 20 | -i Ni 39; Na 6 || bêloki 
Ni 45 | IT Ni 98 | -4 Ni 2, /5,6, 9,17, 19, 28, 80 

l| а^. *bil ki, -? bilki L 29 | -E Ve 31 | -i Ve 8 || 

b. *b()yoki, -i, -1ё:!9 biyok? Ar 1 (ou byè-); 
D 120: H 69: Ve 47; Ma 20; B 2, 73, 15, 24; 

Ne 26 | -i H 27 || byokt Na 1, 79, 127; Ar 2; 
D 7. 710, 717, 25-27, 30, ‘32, 34, 36, 38, 46, 

84, ‘91,94, 96; Н 50, 53, 68, ‘70; Ve 38, 41; 

Ma 3-9, 29 (byai-), 39, 42, 46, 51; B 71, 4-9 (ou 

rn. 12. 14, 16, 19, 21-23, 27, 28, 33; 

Ne 11-16, 22-24, 31, 32 | -ïí Н 38 (Gives) | =i 

Ni “102: H 37 | -yè Ne 33 || b“. *biyok'li:!! biyo- 
КТ Ve 42. 

В’. 'belocier'.? *bilociè: bilòsyè Ne 47, 

49, ^50 (-e), 76 || *bloci, -i, -iè: blósi Th 751; 
р 123, 136; Ne 43, 44, 57, 69; Vi 2, 6, 8, 

^12, 13, 16, 18, 21, 22, 35, ‘36, 43 (ou -i) | 

-ï Ne ‘70: Vi 37,38 | -i Th 64, 72, 82; Ph 79, 

86; Vi 25, 27, 46, 47 | -yè Ne 33, 39, 60 

(- yë), 63. 
С. ‘arbre à ргипеѕ':!? ¿rp a pralëm To 6. 

1 Cf: not. 105 PRUNE, n. 4; FEW 9, 494 

PRÜNUM et BTD 33, 318 (correction de hain. 

próni, Mons pronnier, FEW, Ice. qui s'oppo- 

sent à *proní, var., des sources de l'ouest). 

2 Ajouter FEW, l.c. et comparer not. 105 

PRUNE, Á I, n. 5. Ajouter *prounier (HÉCART, 

«en quelques endroits»; LEPOINT, fig. *éskeute 

èl prounier ‘dépenser ses derniers sous'...); 

*prount [B “34, 735] (ATTEN). 

3 V, +ргӧпї, SOUSSIGNE [Ph “80], WASLET... 

4 V, not. 105 PRUNE, Ш“, n. 8 et comparer 

- Ve 8, BDW 21, 64 (*proni seul, LOBET); 

BELLEFLAMME [Ve ‘4, 6, 7, 13] remarque que 

«l'arbre porteur de *bilokes (‘pr. ordinaire" ou 

‘pr. de pourceau’) est un *praní». 

5 Comparer *próni, *pru-, MAES; v. “pron ni, 

LÉON., et n. 3. 
$ V. *prunf', LEFEBVRE [Th ^9]; ‘pruni, 

Pirs., synonyme IV; BELLEFLAMME; BSW 49, 

171 (Coo); v. n. 11. 

7 V. not. 105 PRUNE, A 1-Ш, n. 15 et ajouter 

FEW 9, 496a. 
8 Généralement défini «prunier qui porte la 

+b», parfois «pr. sauvage» (b. de pourceau', 

DFL) ou simplement «prunier». S'applique 

surtout au reine-claudier à Ni 39. — FEW 1, 

623b BÜLLUCA (corriger Malm. liég. biloki en 

*biloké (DL, DFL, TAL, DRo; VILL., SCIUS, 

Wis., etc). Ajouter, pour l'ouest, *biloki 

(DEPR.-NoP.; Dasc., Forêt, CARLA, synonyme 

*bu-, “bioki); *bu- (CoPP., synonyme *biloki 

«prunier qui donne des prunes blanchátres, 

rosées». Ni-/79). 

? Forme élidée, plus répandue en topony- 

mie. V. BDW 21, 65; ВТР” 17, 231 (corr. *bílkí 

Ve 8); BELLEFLAMME («le *b. est porteur de pr. 

bleues et de ‘hilokes di sint Lambèrt» Ve 

^19)... Ajouter FEW, l.c. 
10 V. aussi ‘hiokf (MéLIN; BSW 49, 171 

[Petit-Coo et Fosse]; BouLARD [Ne 738]) et 

ajouter FEW, l.c. 

1! Littéralement ‘*hiyok-elier' (DFL). Relevé 

aussi à Ve ^46 où *biloke, -f sont dits «excep- 

tionnels» aujourd'hui (Ch. Gaspar). Ajouter 

FEW, l.c. 
12 Pour l'ouest, v. HÉCART (qui confirme 

probablement un emploi ancien), SOUSSIGNE 

[Ph ^80]. etc. 
13 BOURG., *arbe a promes, var. *pranes; 

Mass, *arbe à prones, syn. *próni, *pru-. 

ADD. a. Espéces de pruniers (documenta- 

tion fragmentaire): 
1.! *priyéssi: priyési Н 69; L 45; — *priyes'ti: 

priyésti W 39. 
2. *mirabéli, *mé-2 mirabéli D “91; H 69 | 

mé- Ma 46. 
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3. a. *rin.ne-glóti...:? rénglóti H 69; L 45; 
Ma3,4|-i Ni 6,9 | -yé Ne 39 | -di Ma 9, 46 
| renglóti L “32 | rën- L 19 || rèñglőti W 739 || 
réklóti Ma 20 || b. "ип reine-claude*: L 43. 

4. *cwétchi, *cwachi:^ Куест Ne 69 | краў 
Ne 51. 

В. Femme légère: s è st ô préni "c'est un pr." 
Na 22? 

! Cf. not. 105 PRUNE, ADD. I, 1 a. V. aussi 
*biloki d’ priyésses, “b. à pr. W 1 et *prunt d 

priyésses (t priyés) Ma 20. — FEW 9, 358a 
PRESBYTER; DL (seul *-/7); DFL; comparer 
«priésí» relevé comme t. nam. par GRANDG. 

? Cf. not. 105, ADD. I, 5. — V. DEL, *ábe di 
mirabéles, syn. *priyéstí (n. 1) et Mass. tmira- 
bèli, syn. de “gruèli (not. 105 PRUNE, ADD. I, 4). 

3 Cf. not. 105, ADD. I, 6. — Ajouter FEW 
10, 211b REGINA, les formes en *-df (*rin.ne- 
glaudi, WASLET, MAss...). 

^ Cf. not. 105, ADD. II, 10 et FEW 16, 429a 
QUETSCHE (*qwachi, ajouter Mass., Gloss. 
S'-Léger...). 

? Comparer not. 108 CERISIER, ADD. В. 

107. CERISE 

Voir ALW 1, carte 8. 

Partout 'cerise', contrairement à certaines 
régions frangaises contigués oü l'on fournit 
parfois comme générique le nom d'une variété 
du fruit considérée comme la meilleure, la plus 
répandue, et oü l'on oppose la guigne à la 
'cerise' (v. BRUN., Enq. 241; BABIN, Arg.; 
ALCB...). — Examen des q. 93 «cerise, ceri- 
sier; cerisier sauvage» et 94 «espèces de ceri- 
ses: cerise du nord, etc.» et révision de la q. 34 
«je cueillais mes cerises quand tu es arrivé» 
(points en italique dans le tableau). V. not. 108 
CERISIER. 

Ф ALCB 648-9; ALLR 151; BABIN, Arg. 149. 

L! a. seré Th 53; Ni 61; Na 69; Ph 6, 16, 
53, 81; Ar 1 (v. IV a); D 30, 40, 81, 113; — 
sérés Ni 107; Na 44; — b. šéréž Th ‘1:2 — érès 
To 73. 

Ш. a? séris To 58 (et s-); A 50, ‘52: Mo 64 
(et -iz?); Th 25, 64; — sæ- Mo 37; — séris 
Mo 775 (sris, q. 93); — sæ- A 37, 757 (v. IV а); 
— sé- No 3 (v. IV b); Mo ‘57, 77 («ce-», 
q. 93); — sérés Ni 33; — b. šëris Th “2 (ou sè-); 
Ni 17 (v. IV b). 

IV? a. sèri$ To 43, 48, 94; A 12; Th 2, 53 
Cil-éf); Ar 1 (v. T a); B 24; Ne 49; -ï# D 123; — 
séri$ To 7: -īž To 99; — seris D 110; — seris 
To 27; -iš То 13, 28, 36, ‘57; — séri$ To 27; 
-i$ А 757 (v. HI a); sri$ Ar 2; Vi 18; — eng 
D 136; Ne 57,69; Vi 734,46 (J.H.); — b. š(ë)riš 
No 3 (v. Ш a); Th 14, ^51; B 30; - Ni 77 
(v. HI b); šé- To 39; — šériš To 28 94; $è*- 

No 2; 3(é)- No 1 (ou š); #@- To 6:9 — seri? 
Th “18. 

VL! а, séfi$ Na 720; W 739; H 726, 728, 69; 
L 101 (et -7л); si- H 8; = séliš W 752; si- H 27; 
— b. Sèlif W 59. 

VIL a." sêlih Ve 47; My 6; Ma 19 (ou -rih, 
V. Collard); — b. sèlïx H 53. 

' FEW 2, 598a CERASEUM (préciser la portée 
de wall. sêlih, verv. séréh; REM., Différ. 64-5). 
V. aussi *céréhe Ve “4, 75, 77, 713, ‘19; *-éje 
L 43, 756, 770, Ve 6 (BELLEFLAMME 127); de 
méme, *céréje Ch "19, 26, “29, ‘34, ‘35, “46; 
*cérénje Ch 33, Ph 752 (CARL?) et corriger 
LÉON.: '«thé» aux queues de *céréjes' en *cé-. 

? V. ALW 1, p. 275, n. 3. 
? Ajouter «seris» A 7 (Corr); séris S 1 

(Н. DELFÉRIÈRE, Ling. pic. 30, 3). 
4 $ initial non imputable à une assimilation 

avec le - final; v. ALW 1, p. 89 (introduction), 
ainsi que la réponse de Ni 1 (IV a) et VI. 

` Comparer *chèrfje (CARL 2); *céríje Ni “67 
(Gaz., Cult. 250); B 731, 33 (et *tchéríje, 
FRANCARD; v. aussi n. 10). DEPR.-NOP. ne 
signale que *chéríje. 

6 Variantes *ch(é)rije, *sérije, *sè-, MAES. 
7 Comparer *cèréje, WASLET. Pour friž Ard. 

FEW, l.c. (d'après ALF), у. srís, BRUN., Eng. 
8 V. ALW 1, p. 275, n. 2. 
? BOURG., *ch(eu)reüche ("оп (ne) sait pas 

avoir des ^ jus d'un arbre à poires"). 
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10 Ajouter, pour Ma 51, les remarques de 
FRANCARD, Tenn. 50 et v. *célfje B 6 (et “cèlihi, 

BOULANGER 94), 18, "19, 22, 23, 27 (FRAN- 

CARD), 35 (ATTEN). 

! Cf. DL (forme verviétoise sans altération 

du r; comparer Lamb. REMACLE); REMACLE, h? 

71,125, 177, 180, 185-7; BTD 36, 142 (TAL). 

Comparer, pour My 3, BDW 3, 30: *célíhe et, 

pour My 1, BDW 23, 19: séliy, mais -i$ 

d'après É. LEGROS. — SYNTAXE: 'il est aux (à) 
c.' Ni 19 (‘il est en train de cueillir les c. en les 

volant’). 

108. CERISIER (carte 49) 

Q.G. 93 «cerise, cerisier; cerisier sauvage» complétée par 75 «les cerisiers ont déjà commencé 

[à fleurir] il y a huit jours» et 95 «le tronc du cerisier est couvert de gomme». 

Dérivés quelquefois concurrentiels et connus 

partout malgré la rareté ou l'absence de ceri- 

siers en certains endroits du domaine. Vu leur 

multiplicité aux trois questions consultées, on 

renonce à produire dans le tableau la totalité 

des variantes de "cerisier? et l'on se borne à 

confronter en note les divergences majeures du 

radical des noms du fruit et de l'arbre? Le clas- 

sement de A s'opère en fonction des mêmes 

critères que celui de CERISE (ALW 1, с. 8 et not. 

107 ci-dessus): conservation de é « -ESIA, évo- 

lution de s + y > $ (h en liég.; hachures sur la 

carte), traitement de k + e > $ pic. (palatalisa- 

tion analogique dans Ni est, B sud, Vi nord-est), 

alternance r/l; il distingue, en À”, l'aire ancienne 

des liégeois-verviétois *cièr sf, *tcher st..., par- 

fois spécialisés au plan sémantique (v. carte et 

n. 8). En ADD. о, quelques noms du cerisier 

sauvage ou merisier et, sous B, des données fol- 

kloriques fragmentaires. 

Ф ALF 218; ALLR 151; BRUN., Enq. 242. 

A2 I. *ceréhi, -i...: séréhi Н ‘74; L 4 (ou -D, 

14 (quelquefois), 66; Ve 1, 35 (ou -xï) | -/ L 19: 
Ve 31 (q. 95), 32 (néol.) | -i Ve 24, 34 (néol.) || 
seré L 2. 

II. a. *ceréji, -i...: sèrégï Ch 28, 61, 63, 64 

(ou -ri-), 72; Th 24, 46, 53 (ou -riZf); Ni H (ou 

-D, 102, 107, 112 (rêsi, J.H.); Na 1, 59-109, 
^120, 127-135; Ph 6-42, 53, 54, 81; Ar 1; D 7- 

30, 36-40, 46 (ou sèlé-), 58, 68, 73, 81-96, 113 

| - Ni 45; Na 22, 23, 116; Ph 45, “47 (et sré-), 

61 (ou -7); D 72 | -i Ni 2, ‘5, 6, 26, 39, 61, 80, 
90, 93, “97, 98; Na 6, 30 (ou -riZi); D “100 || 

sèréëï Ch 33; Na 44 | -ži Ch 43 || b. *cheréji: 
Xéerézi Ni “9 5 

HI. a. “cèriji, -i...: sériZi Ch 16, 19, 26 (ou 

Xéri-), 56; Th ‘2; Ni ‘10, ‘14, 724, 62, 66, 

^14; Na 49, 112; Ar 1 (Ch. Gaspar); D 791, 
101, 120-132; Ma 35, 46 (rare); B 24, 28, 732, 
“35; Ne 4-32, 43 (ou sri-), 44 (id), 750 | -XS 29 
(ou -ri-); Ch 27 (id), ‘54; Ni 72 | -i Ch 4; 
Ni 36, 38; Na 19 | -7, To 24 | -, To 73 | -i; 
To 94 | LA ^10 | -iye A 13] -yè Ne 33, 39, 47 
(et sri-), 49, 63, 69 (et sri-) | -yè Ne 60 || serizi 

D 110 | -é To 13 (ou sri-, Sri), 28 | «serichier» 

To ‘36 || seriz To 2 (ou seri) | -£ Ni 1 (et 
"franc frá ~, non greffé) | -i Ni 28 | -ye To ‘57 

| -yé To 771 | -é A 55 (-ё/@) | sèriziyœ А “18 || 
sértët To 7 | serizï To 27 | «cérifer» To 99 || 
srīžī Th 82; Ph 69 (ou -i); Ar 2; D 136; B 33; 
Ne 51, 57, “70 (ou -£i); Vi 2-8, 12 (q. 95), 13, 
18, 21, 22, 27, ‘36, ‘42, 46 (ou -i), 47 | -ï 
Ne 65; Vi 37 | -i Ph 79, 86; Vi 25, "32, 38, 43 
(sri-, J.H.) | -yè Ne 76 (rare) | srizi Vi “34, 35 | 

5171216 Ph 84 || b. *chèrfjf, -i...: $27727 No 2, 3 

(ou 3ri-); S 37; Th 29, 43; B 30 | 3à- To 6 | še- 
No 1 (ou #r1-, mieux) | erii Ni 17 | -izï Th 5, 
14, ^51 | -yé No ‘4 | «chérigier» To 39 (ou «cé- 
>) || sri No 75 (q. 75); Vi 16 | šriži To 37 || 
c. *teheríji: cèrizi B "1.7 

IV. a. *cerízí, -i...: sérizi Mo 44, 58; S 6 (ou 

ri); Th 54, 62 (ou sri-) | - S 13 | -yé A 50 | 
-yæ A 28 (ou -iyæ) | -yé A 60; Мо 29, 64 | 
serizi, A 12 (ou 2 -riZi,) | -yé Mo 37 | seri- 
ziyé To 43 (ou -iZiyé) | -„é To 48 (ou -Z-) | -yè 
Mo 1 | -yé Mo 20 | serizi A 7, 37; Mo 9, 17, 23, 
79; S 1, 10 (-ï„ +ï), 19, 31; Th 25 | A 2; 
Mo ^5 (q. 95) | -i Ni 33 | -yë A 44, /52 (ou -œ) 
| -ye A 20 (ou -ri-) | -iyé To 58 | -yé A /57 | 
«cérizier» To 1; Mo 77 | sèrizyœ A 1 || зїї 

Th 73 (ou -i) | -Y Th 72 | -i Th 64 | -é To 78 | 
«crisiers» Mo ‘75 || b. *chérizié, -izier: 3érizyé 

Mo 41 | -izyé Mo 42. 
V. *célihi, -i...: selihi D “16, 34, 64; W 1, '8- 

10, 30 (quelquefois), 35-36 (J.H.; ou -i), 39 
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(q. 75), 42, "56, 59 (Moxhe), 66; H ^39, ‘42, 
^45, 46, 49, 50, 67, 68, “70: L 1, 35, 39 (se-), 
45, ^50, 61, 85, 87, ‘90, 799, 101, 106, 113, 
116; Ve 37-39, 40 (ville, Challes), 42, 47; 
Ma 2-9, 19 (ou -ri-, V. Collard), 20; B 6,9, 11 
(ou -li-) | -T H "26, 38 (Gives) | -i H 1, 28 | -iy 
W 13 || silihi H 2 (ou sin), 21, 27 | sé- W 63 || 
sa- W 21 | selihi My 2 | -i W “60 | si- H 8,37 
ll sa- W 726, 45 | -i W 732 || séliyi Ma 24 (ou 
-hi, q. 75) || sèlhi B 4, 5, 7. 

VI. a. *celiji, -iji...: seliZi W 59 (ou sè-); 
H 69; Ma 1, 29 (et -Ai), 36, 39 (ou -i), 40-43, 
51, 53; B 11 (J.H, 12, 14 (-i), 15-717, 719, 
21-23, 27 | -īži W 2 | -ïzï Na 720 || b. *chelijí, 
-i, -iji...: 36727 Ni 20 (ou -ï; -iy, Ardevoor), 85; 
W 3 | -i Ni 19 || -izi Ni 729. 

A^? a. *cier'si, -i, ‘chièr”-, *cher'-...: syersi 
D 30, 46; H 53, 68; Ve 40 (Challes), 41 (ou 
Sér-, areh), 47 J.H); My 1, 2 (q. 75), 3-6; 
Ma 2-4, 12, 20, 24; B 2-3, 6 (Regné) | - Ve 31 
(s(yJer-) | -i Ve 34 (ou xer-) | 3yérsi Ve 37, 39, 
42, 47 (ЈН.) | Sèrst W 732; L 7 (ou cèr-), 39 
($ег-, q. 75), ‘50 (arch.) | -i Ve 32 | -3° L 3, 
14; Ve 38 || b. *tiér'sí, *t'iér-, *tcher-, -i...: 
tyérsi H “20; Ve 44 | 'yér- Ve 1 | -ï L “32 | cersi 
W 30, 739, "42; H 49, 50; L 1 (ordin., q. 93), 2 
(q. 75), 19 (ou -i), 29, 35, 43, 45, 66, "71 (-ï(y), 
q. 75), 75, 85-116; Ve 6 (parfois cer-), 26, 35 
| -i H 21 (ou &r-), 28; Ve 8, 24 (q. 75) || c. 
*kier'ci:? kyèrsï Ve 40 (ville) || d. *cér'si: 
sérsi L 4; Ve 40 (Lodomez).!! 

B. 'arbre(s) à cerises: ар a -- Mo 1; arb a 
-- No 2 (pl: q. 75). 

' «Il n'y a pas de cerisiers» Ne ‘38 (q. 34); 
«il y a trés peu de cerisiers» Ne 26; «le cerisier 
est trés rare» H 46 (q. 94). De méme, «le ceri- 
sier est rare en Wallonie malmédienne», BAS- 
TIN, Plantes. 

? Variantes des q. 75 et 95 (par rapport à la 
q. de base, classement paralléle au tableau 
principal): A. I. sèrèyï L 2 (sérihi, q. 95); — 
П. a. sêrêsi Ni 45 (q. 95), 61; Ph 45 (q. 95), 
47 (q. 95); -£ Ni 80 (ci, q. 95), 90; D 68; -i 
Ni 11 (q. 95); Na 44; Ph 33; D 15, 72; séré?i 
Na 69; — Ш. a. seriZi Ch 4, 754; Th 46; Ni 39, 
112; Na 720, 59, 107; D 40, 110, 113; - Ph 6; 
Ne ^5 (q. 95); зёг/ё Th 53; sèrīži To 28; 
Ni 72, 93; Ph 81; -„ё To 48 (q. 95, ou sd'riZyé); 

5@гї?ё To 99; sèrïzi Ph 54; -izi To 6; - Th 2 
(q. 95); -yé To “36; sérifi To 2 (q. 95); -у@, 
-iyd Th 73 (9. 95); srīžī Ne 65 (q. 95); Vi 16, 
25; -ï Th 72 (q. 95); Vi 2, 46 (q. 75, 95), 47; 
-i Th 64, 72, 82; Vi 8, 13, 27 (q. 95), 37 (q. 75, 
95); 7127, Th 73; b. Serizi Th ‘51; Së Th 14; 
Serizi Th 43; -iyé To 24; Sériä No 1; — -iyæ 
To 94; -iZyé To 39. — IV. a. sérizi S 10; -i S 6; 
-i Ni 33; -yé Mo 20 (ou -ri-); serizyé Mo 64 
(q. 95); sérizí S 1; sérizi Mo 58; Th 54; - A 7 
(q. 75, 95); Mo 9 (q. 75, 95); -yœ A 28 (q. 95); 
-yé À 1, 60; serizi Mo 17; S 31; -yæ А 50 
(q. 95); -£,, To 43; sèrizï Th 25; sérizi S 13; -;é 
To 78; -izi No 3; b. Xérizyé Mo 42 (q. 95); — 
V. sélihi H “26 (q. 95); Ma 24; -ï Ma 9 (q. 95); 
-i W 739 (q. 95); Ma 9; selihi H 8; L 750; — 
VI. a. séit D 30; -i£i Ma 53; B 22, 27; 
b. šèliži Ni 19. — A”. b. tyèrsï L “32 (q. 95); 
Cérsi Ve 1; -i(y) L 71; d. sérsi L 73. 

? Variantes du radical: CERISE / CERISIER: 
sér-, sél- / syér- D 30, 46; H 53,68; Ve 31,34, 
40, 41, 47; My; Ma 2-4, 12, 20,24; B 2, 73, 6; 
~ / Syér- Ve 37; ~ / ёг- No 3; Ni 17: L ‘3,7, 
14, 39, 750; Ve 32, 34, 38, 41; B 30; ~ / ser- 
To 6; ~ / tyér- L 32; Ve 44; ~ / r'yèr- L /32; Ve 1; 

CERISIER à 
(type A) ^ 

CH "cièr Si, *chier -, *chér 

Ф "Fièr Si, tièr’, 
Ө *kièr sí 

"Ichér =. 

© *cèr sí 
P D = E] = EIS Eeer 



278 ATLAS LINGUISTIQU E DE LA WALLONIE 

~ | čèr- W 30, ‘39, ‘42; H 728, 49, 50; L 1, 2, 

7, 19, 29, 35, 43, 45, 66, 771, 775, 85, 87, 94, 

101-116; Ve 1, 6, 8, 24, 26, 35; — sér- / Sér- 

To 39; — sal- / šër- W "32; — sil- Í &jer'-, Cer "- 

H 21. | 

4 Formation dérivée du nom du fruit: 

'cerise' + -ARIU. Cf. ALW 1, с. 8 et commen- 

taires p. 275, ce vol., not. 107 CERISE et FEW 

2, 599a CERASEUM. — Compléments: I. *ceréhf 

L et Ve (DFL; Wis. [renvoi à A b]; BSW 20, 

236 (LEZAACK), 191 (Boby)... — П. *céréji 
(CARL.2; LÉON.; BALLE; ...). — HI. a. Rem. Ard. 

fridi FEW, Lc. (non confirmé par WASLET, 

BRUN., Enq., ALCB) doublé par Ard. srizi; 

*cérijt B "26, "31, 33 (FRANCARD); *-ijf (СОРР.; 

Dasc., Suppl. [Мо 72]; *-iji Ni "67 (Gaz. 

Cult. 250); *cériji To 6 (BOURG. X, 564, et 

*cheürijii, 7 (Maps, et "chériji); *-ijier 

(MAHIEU); “c rjf Vi ^19 (BSW 37, 211), 734 

(Gloss. S'-Léger, et -i, v? «coupette»); b. *chè- 

rji S 37 (DEPR-NoP); *-jf S 1, Ch 725 

(Dasc., Suppl. et Forêt 91); c. *tchèrijt (FRAN- 

CARD). — IV. a. *cèrizf Th ‘9 (LEFÈBVRE): -izi 

А 7 (Corr; *-isieu А /31 (VINDAL); b. «cheri- 

sier» Mo ‘29, 44 (J.-M. LAURENT). — V. Malm. 

sèlhi FEW, l.c. (d'après ZRP 18, 423) non 

confirmé par EH V. *cèlthi, REM., h° 123 

(d'après H. COLLETTE, Ploumes du co 29), VILL. 

(et A^ a), Scius, BASTIN, Plantes; É. Legros, 

enq. My 1: «néol. sélihi»). — VI. a. *cèlijt 

Ma 51, B ‘18, “19, 22, 23, 27 (FRANCARD), 

“34- 35 (ATTEN). 
5 Traitement comparable au pic. k + e > $, 

par assimilation avec le groupe final s + y > 2; 

comparer not. 107 CERISE, III b, IV b, VI b. 

6 Attraction d'autres termes en str-, ALW 1, 
p. 275, n. 6. 

7 Comparer ALW 1, p. 275, n. 7; ce vol., 

not. 107 CERISE, n. 5 et n. 4 ci-dessus (III c). 

8 Dérivation assez ancienne (TAL; DRo, v? 

ferchy = ?serchy, *сіёг si, AHL 1, 378; Quatre 

dial. de paysans |1636]...) qui résulte proba- 

blement de la diphtongaison de e + r + cons. 

suite à la chute de la prétonique: *CERESARIU > 

+cièr’-, de la palatalisation subséquente de s + 

y de la diphtongue > š, chuintante qui, par 

affrication progressive, aboutit à č (*tchér A 

et de la sonorisation de s + y dans -ESEA, -ESIA 

(traitement parallèle au fr. (FoucHÉ 921; 

BOURCIEZ, $ 159); comparer 'cerise': -ESIA > 

w. h: *céréhe, -lihe, -ihye... dans cette zone). — 

V. REM., h? 71, 332, 397; FEW 2, 599a CERA- 

SEUM (remarquer Francorchamps hiérsi BSW 

44, 501, ой s + y (syérsi) > $ > h avec recul du 

point d'articulation et augmentation de l'aper- 

ture, REM., k? 200-202) et porter l.c. le hervien 

*tchérsí (BELLEFLAMME 127) et le malmédien 

*ciér'sí (VILL., syn. A V; BASTIN, Plantes; 

TOUSSAINT...). — SÉMANTIQUE: «seul mot qui 

désigne le cerisier» H 53; L 7, 29, 43, 94, 114; 

Ve 6, 8, 38, 41, 44; My 1, 3-6; Ma 12; B 2; 

“cerisier sauvage’ ou ‘merisier’ Н 50; L 1 (syn. 

'sauvage' “cèlihi), 85 (v. BSW 20, 191, 216; 

LÉON., *tiér'sí cèréjf ‘cerisier des oiseaux’ à 

Na ‘128, d’après N. Eloy; ADD. a); Ve 24 

(recueilli «chez des fermiers»); Ma 24; aussi 

‘bois (matière) de cerisier’ Ve 1 (v. WIS). 

? Assimilation de l'initiale à la cons. finale, 

v. n. 5. 

10 Altération de *tièr 'cf (alternance tk). 

!! Régression de syérsi (comparer la var. de 

Ve 31 sous a) ou de Sèrsi (assimilation de la 

consonne finale). 

12 V. MAES, "orbe à s'rijes et remarquer «lés 

âbes à puns, à poires, à prones, à pêches, à 

z'abricots, et lés cérisiers...», Armonaque de 

Mons, 1853, 67. Aussi relevé à l'est: on òb du 
séréh Ve “28 ("un arbre de cerises', Bull. Fol- 

Моге 2, 307), à comparer avec péré t séréh 

Ve 32. (a. 70), litt. "poirier. de cerises”, où 'poi- 

rier' a le sens général d''arbre fruitier? , v. not. 78 

FRUIT, ADD. 5; 104 POIRIER, n. 4 et 10. 

ADD. a. Cerisier sauvage ou merisier. 

1. —'sauvage cerisier':! Ni 2, "5, 17, 28, 33, 

85, 93, ^102, 107; Na 6, 19, 30, 49, 79-101, 

109, 112, 127-130; Ph 16, 33; D 7, 710, 15, 30, 

34, 40, 58-68, 81, 96, 101; W 3, 10, 30, ^42, 

^56, 66; Н 8-37, 46, 53, 67-69; L 1, 3, 7, 32, 

39, 43, “50, 66, 94, 101-114; Ve 6, 24-32, 35- 

39, 41-47; My 1-3, 6; Ma 1, 4, 12-20, 35, 39, 

43, 53; B 2-9, “14, 22-24, 28; Vi 35, 43, 46. — 

"cerisier sauvage": No 1-3; To 1-37, 48, 58, 78- 

99; A 7, “13, 18, 28, 50, 55, "57; Mo 20, 41- 

44; S 10, 13; Ch 4, 754; Th 24, 29, 43-54, 64- 

82; Ni 36, 61, 90, 112; Na 59, 135; Ph 6, It, 

15, 42, 53, 69-86; Ar; D 38, 110, 120, 123; 

W 59; H ‘39; L 790, “99, 101; Ne 9, 16, 20, 

"22, 23 26, 44, 49, 51, 60-69; Vi 2, 8-25, 736, 

“42, 43-47. 
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2. — 'sauvageon':? sóvazóg Mo 37. 
3. — ‘cerisier de(s) bois':? To ^71; A 720, 37, 

44; Mo 1 (= dé bo); S 1, 19, 31, 36 ("~ des 
bois’); Ch 16, 26 ("~ des b.'), 63 (~ dé boy; 
Th 72 ("> des b’); Ni 20 (Ardevoor), “97; 
Na 109, 135; Ph 81 (~ dé bó); D 68, 73; L 4; 
Ve 26; Ma 2,3. 

4. — "cerisier de chien*:* ~ d cë, B 33. 
5. — *guènèti:" generi Vi 2. 
6. — "*flérant bois':* flérâ bwè My 6. 
7. — *petchali, -i:? pèčalī H 739, 53 | -i H 2 || 

"cerisier à *pètchales': -- a pécal W 35, “36. 
8. — 'merisier':? méri£i Na 49; B 28 (syn. 

‘sauvage cerisier’) | -ži Vi 37 (et dô mri- "du 
т.) | -rizi Ni 72 | rêsi D 81 | mèrizyé А ^52 | 
-izyé Mo 64; B 11 | mérizyé A 60 (ou me-?) | 
me- Mo 42, ^75 («merisier»). 

D. Expression injurieuse: 'cerisier des pau- 
vres, de pauvres gens' ‘femme de mauvaise 
vie, dévergondée';? 'cerisier' dè póf H 38 
(Gives; «tout le monde grimpe dessus») || 
"c'est un cerisier" t póvré dé B 5. 

! «Porte des cerises de bois» Na 59. — 
Fréquemment noté dans la documentation 
livresque, cf. CARL; Pirs.; DL, DFL; BSW 
49, 174; BASTIN... V. 'sauvage', vol. ultérieur. 

? Peut sans doute désigner tout sujet non 
greffé. Comparer fr. sauvageon, FEW 11,618b 
SILVÂTICUS. 

* Glosé «cerisier sauvage» à Na 135. Cf. 
DL, DFL (syn. "sauvage cerisier’); Dasc., 
Forêt 91; CARL: 'cerise' “dè bos mais 'ceri- 
sier sauvage"... V. not. 27 Bois. 

^ S'agit-il bien du cerisier sauvage? Compa- 
rer ‘prune de chien! ‘prunelle’ (not. 152, B HI 
a; not. 105 PRUNE, ADD. I, 16) et 'cerise de 
chien' L 45 («cerise du nord», à supprimer 
selon J. Haust). 

? V. Mass. “guènèti ‘merisier’. Type formé 
sur 'guign-ette' + -ARIU, à rapprocher de FEW 
17, 581 abfrq. *wiHsILA? 

$ Cf. FEW 3, 746b FRAGRARE (wall. flairant 
bois ‘merisier à grappes’ BSW 38, 143); DFL; 
BASTIN, Plantes: *flérant bwas/-és, syn. "bois 
de" *trota. 

7 Précisions: ‘cerisier sauvage’ H 739, 53; 
“merisier” Н 2. — Glissement sémantique: 
«*pétchalt, entendez cerisier dont les fruits res- 
semblent aux *pétchales, cenelles» BTD 11, 
81, n. 1; FEW 8, 158 PEKK- (ajouter le sens); 
not. 154 AUBÉPINE, C 3; not. 155 CENELLE, A 4. 

8 «mérifi inc.» à B 28, selon J. Gratia. — 
FEW 24, 393a AMARUS et n. 3, 394b («Ist nach 
cerise gebildet») entérine la proposition de 
Meyer-Lübke incluse 1, 83a, n. 3. V. aussi 
BSW 20, 223 [Ve 736], «merchi», syn. '*flé- 
rant bois! (comparer *mèrtchf, Bull. Folklore 
2, 307 [s + y > $ > è] et ibid., 242: «merehi» 
[s + y > h]; — *mérijt, СОРР., Mass... 

? Largement répandu, v. EMW 11, 118-9 
(nombreuses références); DW 6, 109 (nam.): 
*arivéye come li cèréjt dés póves ‘assimilée au 
cerisier des pauvres, se trouver à la portée de 
tous”; HOSTIN: *ièsse li cèréjt dés póves. — Var. 
‘cerisier de commune, de (du) village!" -- 
d’ comune, d’ couméne, d’ viládje (CARL.2); -- 
dé viyéc (Bull. Folklore 2, 309); -- do viladje 
(LÉON.); — 'cerisier de haie', BSW 11, 200 
(Voc. poissardes). 

109. PÉCHE (carte 50) 
Q.G. 91 «le pécher porte des péches». 

Lacunes assez nombreuses. П s'agit d'un 
fruit exotique rarement cultivé en nos régions 
et souvent désigné par le mot frangais que 
les témoins hésitent parfois à fournir. Les 
formes anciennes avec h ou une consonne 
équivalente ne se maintiennent plus qu'au 
nord-est (remarquer la palatalisation en ë 
en quelques pts du sud-ouest, du centre et 
sporadiquement dans Na, D, Ma, L, Ne). 

Contamination avec *pétche 
‘prunelle’. — V. ces notices. 

* ALF 987 («un noyau de péche»); ALCB 
661. 

*cenelle' ou 

I. a. *pihe, che, -tche...? рїї W 13, “42, 
756; H 46, 49; L 1, 3-32, 39, 43, 45, “50, 75- 
“99; Ve 6, 8 | ріл” W 10, 30; L 2, 35 | pis 
W 39; L 61, 101 (ou pès) | pic L 66 || b. *péhe, 
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-hye, -che, -tche...? péh W 21, 35, 36; H 1, 
^28 | péy H 2 | рё Ni 17 (ре, 19-26, 28 
(pé^3), 85, 98, 102; Na ‘20, 30, 79, 84; D 38; 

W 1,3, 732, “45, 59-66; H 8-27, 37, 739, ‘42, 

53; Ma 53 | péč Ph 61, 81; Ar; H 38 || c. ‘pè- 
tche...:* pèč Ch 26 (ou peč, peš), 27, 637; 

Th 29, 46, 53; Na 44; Ph ‘11, 79; D 40, 91; 

Ma 19 (ou pès); Ne 65. 

II. a. *péke...2 pé;k To 43 | péyek A 12 (ou 
pé £k) || b. +ріёке...: pyek To 99; Mo 41, 42 | 
pyék To “57 | piyék A ^13 || c. *püske, *piske:" 
pisk A 2 | pisk A 7. 

Ш. Ailleurs généralement *péche, *péche:? 

rem. pëš To 1,13; S 37; pés ou pš To 28, 73, 
94; pei To 6, 24; peš To 78; А 55; pêk To 7; 
А 57: S31; Na 127; Ph 15; D 7; L 114; Ve 26, 

40 (ville, Challes); Ma 20, 24; В 22 (pes); 

Vi 42, 43. 

! Le terme «ne s'emploie pas» à Ve 35; 
«inc.» (mot et chose?) à Na 135; L 113; Ve 32; 

Ma 12, 29; Ne 24; Vi 8 (t. fr), 13, 22; «fruit 

inc.» à Ne 16 (t. fr); «on n'en parle pas» à 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

ERES 
ja 

TURPE c ev 

PÉCHE 

*pihe... 

*piche 

*pitche 

*рёйе... 

» ‘péche 

2 *pétche 

*pètche 

| "реке 

Ë *рїёКе 

piske 

Ailleurs: *péche, *péche 

N 

SN zone de -h- dans "pêcher" 

Ne 26. — Déduire le nom du fruit de celui de 

l'arbre à To 39, Ph 53, D 46, 101, Ne 24, v. 

not. 110 PÊCHER, А. 

? Application: pïh «petite et sans rouge» — 

Déi «grosse et rouge» L 4. — Arch. souvent 

supplanté par le fr. (Wis., «on dit généralement 

pêche»; Scius, ‘pêche seul [ViLL. *pfhe]; «auj. 

arch.» et «on n'a pas de mots wallons pour 

le pêcher, ni la pêche», Cunibert, enq. E.L.; 

BASTIN). Du fém. PERSICA > PESS(ICA > 

*pESCA, lui-même issu du neutre PERSICUM 

(ellipse de MÁLUM PERSICUM), FEW 8, 266a, 

268a, п. 4. — Traitements phonétiques: E + R + 

cons. > iè, d’où ï, é (comparer ALW 1, c. 70 

PERCHE); -SC- > $ (h liég.), avec passage à l'af- 

friquée č, v. REMACLE, h, 74, 277, n. 2. 

3 Porter ces formes FEW, l. c. (piéche 

Ni 25 [ALF] non confirmé dans EH). — Exten- 

sion de la zone -é- vers l'ouest; la projection 

de D 38 et l'isolat de Ma 53 laissent supposer 

un élargissement antérieur vers le sud-ouest. — 

Conservation de h à H 1 oà le $ final est régu- 

lier aujourd'hui (note d'É.L., 1953), comparer 

ALW 1, c. 64 MOUCHE. — Rem. *péje Ni oi 

ТОМЕ 6 
CARTE 50 
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(d'après Gan, Cult. 252), f. sonorisée proba- 
blement analogique et absente de l'Enquéte; 
comp. le dérivé not. 110 PÉCHER, n. 4. 

* Li рёсї pwat dè bèlè pèë Na 44, comparer 
*pé(t)chí - *péche, LÉON. et v. not. 110 PÊCHER, 
A I c. — Contamination de *pétche 'cenelle': 
«aussi un autre fruit» Ph 81; le témoin de 
Th 53 «maintient la prononciation malgré 
l'homonymie avec le nom de la prunelle», v. 
not. 152 PRUNELLE, H; not. 155 CENELLE, A I a. 

` Traitement s + K > k pic. (équivalent sk + 
A final). Comparer les formes diphtonguées 
correspondantes de not. 110 PÊCHER, A H b et 
v. n. 6-7 ci-dessous. 

° REN. [To 99], *piéke; cf. n. 5 et not. 110 
PÊCHER, А П b. 

7 Maintien de s d'appui (anc. tourn. piesque 
1496, FEW, L.c.). V. pisk, Corr. [A 7]; pi;sk, 
J. HAUST (cahier A 2); «písqué», DE RIDDER [A 
^3]. 

š Néol. bien perçu à l'est où l'influence fr. a 
moins joué: le témoin «a conscience d'em- 
ployer des mots fr.» à Ma 24 et «3 témoins et 
2 autres personnes n'ont jamais rien entendu 
d'autre» à Ve 26. Var. et add. dans MAES, 
BALLE, LÉON. (v. n. 4). 

110. PÉCHER 

Q.G. 91 «le pécher porte des péches». 

Comme pour PÉCHE, lacunes assez nombreu- 
ses. Classement en fonction du tableau du 
nom du fruit (+ -ARIU; latin médiéval persica- 
rius, FEW 8, 268a PÉRSICUM). Remarquer l'ex- 
tension de la zone de h vers l'ouest et le sud et 
la réduction de l'aire picarde de k entamée par 
la palatalisation récente, les formes francisées 
et néologiques. 

* ALF 1659. 

A. 1. a. *pihí, -i, *pi-? pihi W 10, 30, “39, 
^42, 457, "56; Н 46, 49; L 1, 73,7, 14, 29, 35- 
45, ^50, 66, 775, 85-94, “99; Ve 6 | у W 13 | 
4L 19, 32; Ve 31 | iW 21; H 8; Ve 8 | pihi 
L 101 || b. *péhi, -chî, H. -tchí...: péhi W 1, 
66; H 21, 37, 739, 42, 53 | -i W 732, 35, 36, 
63; H 1, 2, 26-28 | pêsi To 7: Ni “102; Na 79; 
D 38; W 3 | -ï W 59 | -i Ni 98; Na 20, 30 | -é 
To 1 («pécher»); S 19 | péf* Ni 17 (ре"-), 20 
(Ardevoor), 28 (ре"-), 85; Na 84 | -i Ni 2 (pé-), 
19, 20, 26 | pé Ph 617, 81; Ar 1 (ou pe-), 2 | 
-I H 38 | pyéci Vi “42 || b“. *pèhf:5 pehi L 61, 
101 (J. Renson), 106 || c. “pètchi, -ег...:° pec? 
Ch ^19, 27, 63; Th 29, 46, 53; Na 44; Ph ‘11: 
D 40, "91; Ma 19 (V. Collard) | - Ni 36; Ph 79 
| -é To 28 || péèčyæ To “57 | pyect,, А 12 | pyè- 
čiye A 713 | -iye A 718 | piyéciyé To 43. 

II. a. *pékié: pékyé Mo 41 (ou pés-) || b. *pié- 
ker:" «piéker» To 99 || c. *piskî: piski A 2, 7. 

III. *pèchf, -i, *pé-:? pêsi No 2 (pê); S 6,37; 
Ch 16; Ni 112; Na 49, 59, 99, 101, 107, 109 

(ou -é); D 30, 46, 96; Vi ‘36 | -/ Mo 64; S 29; 
Ni 72,90, 107, 112 (Ј.Н.); Na 22, 23 | -i To 37; 
S 13; Mo 17; Ch 4, 43; Ni 6, 79, 11, 33, 38, 39, 
45, 61, 80, 93, “97; Na 6, 19; Ph 86; D 72 | -i 
S 10 | -ï To 73 (рё-) | -i To 94 (рё-) | -ye 
A 720 | -í„, A 710, 12 | -7, To 24 | -yè То “36 (рё-) 
| -pé To 48. 

Ailleurs *pécher, *pé-:? rem. pèsáé To 771; 
А 1, 37, 50, 752; Mo 44 | -œ A28 | -œ/e A 55 | 
-é Th 25, 54 | -e To 58 («pèche»); A 44, 60; 
S 31; Th 62 | -è Mo 1; S 36; Ch 26 | -èy Vi 21; 
— pëšé...: No 3; To 39 («pêcher»); Na 127; 
Ph 15; D 7, 113; H 67-69; L 114; Ve 26, 40 
(ville, Challes); Ma 2-4, 20, 24, 43; Ne 49, 63; 
Vi 37, 38, 43 | -è Vi 25 (pe-?) | pë- B 22 | pē- 
To 78. 

В. ‘arbre à péches*:!! ¿rp a p. To 6. 

! «Inc.» à Ma 29, B 11, Ne 26, Vi 8 (t. francais 
comme pour le fruit); «ne s'emploie pas» à Ve 35; 
«on dit dé pès» à D 58. V. not. 109 PÊCHE, n. 1. 

2 Survivance du A plus étendue que dans 
'péche' (influence conservatrice du suffixe 
-ARIU). — Porter les formes en *pé-, *pè- FEW 
8, 266b PÉRSÍCUM et v. Wis. («mais on dit 
généralement pécher»), VILL., BASTIN. 

* Comparer "pecht, syn. B (Mass). 
* V. Gaz., Cult. 252 [Ni *67] (“lé péji, c'è- 

st-on-óbe qué n' véke ni longtimps) et comp. 
*péje, not. 109 PÉCHE, n. 3. 
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5 Attraction du fr. pour la voyelle du radi- 

cal; comparer PÊCHE, Í a. 

* Comme celle de Vi “42 (b), les formes de 

l'ouest du Hainaut doivent avoir subi une pala- | 

talisation secondaire et, dès lors, prendre place 

sous III. — V. Cap *pètchf Ch “35 (le nom du 
fruit manque) et not. 109 PÉCHE, n. 4. 

7 REN. «pieket». 

8 Corr. piski, DE RIDDER [A 3] «pisqui». 

9 LEH ne confirme pas tpèchî Ni 1 (Coppi 

*péchi Ni 26 et 80 (abbé MASSAUX). 

10 Ajouter *pécher, BALLE. 
! Cf. *arbe à péches, synonyme A I b à 

To 7, et n. 3. — V. not. 75, ADD. 1. 

111. GROSEILLE (carte 51) 

О.С. 117 «groseille, groseillier (espéces?)» et 118 «les groseilles sont sures». 

Opposition entre le féminin 'groseille', sou- 

vent générique mais qui conserve parfois le 

sens étymologique de 'groseille à maquereau', 

et le masculin *gruzé..., parfait homonyme du 

nom du grélon, à l'est. — Le classement du 

type À s'opère en fonction du suffixe et du 

timbre de la voyelle initiale.! La carte met par- 

ticulièrement en évidence la métathèse du r et 

la zone du masculin. — Comparer not. 112 

GROSEILLIER. 

Ф ALF 670; ALPic. 271-272; АСВ 639, 

641; ALLR 123; BRUN., Eng. 809; BABIN, Arg. 

434; C. BUDAHN, Die Bezeichnungen der 

Johannisbeere und der Stachelbeere im Gallo- 

romanischen, ZFSL, 63, 1940, 129-165, 257- 

298. 

A. L a. *gr(o)uzale, *grü-, *greu-...^ 
grazal Ni 107 || gruzal S 13 (Ch. Gaspar); 
Ch 33; Ni 85, ‘102; Na 1, 22-79, 101, 112, 

135; D 7, 36, 38, 46 (ou grü-), 64, 68, 73, 

7100, 101; W 1, 10, 13, 30, “39, 42, 56 H 8, 

37, 46-67, 68 (Paradis, quelquefois), 69, 770; 

L 1, 2 GH), 7-45, 750, 61, 66, “75 (q. 118), 

85-114, 116 (q. 118); Ve 1 (gruëz-) ̂  6 (q. 118; 

ou gruë-), 8, 24 (ou gruë-), 26 (-el), 31-39, 41, 

42; Ma 1-19, 24, 35-39, 43, 46; B 21; Ne 4-9, 

16, ^50; Vi 27, 35-43, 46 (J.H), 47 | grà- 

Na 84, 99, 116, “120. 127, 129; D 15, “17, 25 

(ou gru-, q. 118), 26-34, 40, 58, 72, 81, 84, "OI 

(q. 118) | grà- Ni 20 | gré- Ni 11, 26 (ou gré-, 
q. 118), 45, 80 (ou gré-, q. 118), 93, "97 (ou 

gré-, q. 118); Na 6, 19, 20; W 736, 59.66; H 1, 

2, 21-28, 38, ‘39, 42 | grê- Ni 2, 75,6, 9, 17, 

19, 28, 61, 98 | grč- W 3, ‘32 (ou gri-, q. 118), 
35, “45 (ou gri-, q. 118), 63 | gri- W 21. 

b. *gurzale, *gueür-, *guér-? gurzal Ph 33; 
Ar 1; D 94, 96, 113; Ve 47; Ma 20, 29 (eh, 53 

(q. 118); B 16, 21 (Roumont); Ne 14 (Lorcy), 

15 | gdr- Ni 39 | gèr- Ne 14, 26. 
П. "des" *g'zales:? gzal L 73 (gi-, sg.), 4, 7, '9. 

Ш. a. *gr(o)uzéle, *ргой-...:' grazèl No 1 

(mieux que gró-), 2, 3 (ou gró-); To 2 (ou gró-). 

7, 36; A 1, 20; Mo ‘5, 9, 20 (gra), 79; S 1 

(ou -èy), 19, 31, 37; Th 5, “9 (gram), 25, 46, 

54, 64 (grdi-), 72, 82; Ni 33 (ou -&l, q. 118); 

Ph 86 | -2,/ To 73 (Ch. Gaspar; ou gráizé,l, -e,l) 
| -a S 13 (ou gru-, q. 118), 29, 36; Th 72 | -a/el 
To 6 (Ch. Gaspar) | -# То 28 | -éyèl To 43 
(LH: ou «grouzielles») | -yël To 27 (J.H.), 37, 

39 (ou «grosielle»); А “52 | gräzèl A 12 

(Ch. Gaspar), 37 (-ü-, q. 1403), 44, 50; Mo 1, 

17, 23, “29, 42, 44, 58, ‘70, 777; Th 29, 43, 

^51, 62, 73 | -èl To 94 (ou gru-, q. 118) | -éx 
A 12 (ou -é,l, J.H. et A. Bottequin) | -é£/ A “10 
| -¿1 To 24 (Ch. Gaspar) | =ë! Th 14 | -yel 
To 71; A 55, “57, 60; Mo 37, 41, 64 | -iyèl 

To 58; A ‘13 | -èl To 48 (ou gru-) | -уё To 99; 
А ‘18 | -eyél To ‘57 || gruzèl S 6 (quelquefois), 

10; Na 107, 109; Ne 60, 63, 76; Vi 6-25, 

46 (É.L.) | -yël To 1 («gruzielles»); A 28 (ou 
-iyél). 

b. *g(o)urzéle, *gueur-, *риёг-...:® gurzèl 

Ch 2 || gurzel Ch ^54, 72; Ni 90, 112 (ou gér-, 
J.H.); Na 130; Ph 53; Ar 2; D 110, 120; 

Ne 11, ‘12, ‘22-24, 39, 47; Vi 2 | -æl Ch 61 

Cèl, q. 118); D 123 | gür- Ph 16 | gér- Ne 31 | 
gær- Ph 84 UH. ou ger-, q. 118); Ne 51, 70 | 
gèr- Ch ‘3,4, 16, “19, 27, 28, 43, 63, ^64; 

Th 24, 53; Ni 1, /35, 36,38, 72; Ph 6, 11, 37, 

42, /47, 54 (ou -el, q. 118), 61, 69 (ou -/), 81; 

D 136; B 33; Ne 65 | -el Ch 26; Ph 15, 45, 79. 

IV. a. *gurzule:? gurzul Ne 33 | b. *gueür- 
теше, *gueür-: gérzæl D 132 (gœr-, q. 118) | 
gèr- Ne 32, 43, 44, 57, 69 || b^. ‘gueüzeùle:"° 

gézæl Ne ‘38. 
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V. *grôzèle, *gro-...: grazel To 6 | gróz él 
To 78 || gròzèl A 7;" S 6 | -el To 13 (Ch. Gaspar) 
|44А2. 

VI. "grouzéye:? grazèy S 10 | -ey To 13 
(q. 118). 

В.З I. *gruzé, *grü-, -é...: gruzé H 68; 
L 116 | -ë Ve 37, 39 | -é Ma 40 | grüzé Ve 40 
(ville, Challes); My 1 (parfois gur-, É.L.), 4 | 
-ë My 3 | -ë My 2 | -é My 6. 

П. *gurzé, *gueur-, *guér-...: gurzè Ve 40 
(Lodomez); Ma 53; Ne 49 | - Ve 44, 47; В ^1, 
4, 6-16, ^19, 22, 23, 27 | -é Ma 42, 51 | gérzë 
B 5 | sàrzë B 2-3 | gèrzè B 24,28 | -ë B 30. 

' Comparer ALW 1, c. 87 RUELLE (var. -èl / 
-al: S 13; Ni 112; Na 107, 109, 130; Ph 16, 42, 
53; L 4, 7; B 33) et 5, not. 86 BRETELLES. 

^ Étymologie discutée. Suivant Diez et la 
plupart des germanistes (WARLAND, 108), le 
FEW range les deux séries de formes: 1. afr. 
mir. grosele ‘groseille verte et rouge’ (et les 
formes dial. en *gru-, *grou-, *gueur-, etc), 
mfr. nfr. eroseille (influence de groseillier); 2. 
afr. mfr. groisel(l)e ‘groseille’, sous l'afrq. 
*KRUSIL 'groseille à maquereau' (16, 422b), 
reconstruit d'aprés des formes néerl. kroesbe- 
sie... et all. Krausbeere..., et explique les for- 
mes wall. en -и- par un contact récent avec le 
fl. krüzele (compléter par BTD 74, 51-67). П 
réfute l'étymologie latine *ACRICELLA ‘baie 
aigre’ ou ‘baie à épines’ proposée par GAMILL- 
SCHEG! et C. BUDAHN, ZFSL 63, 137-143, étant 
donné que la forme en -oi- (13* s.), probable- 
ment contaminée par groisse 'grosseur', ne 
peut étre considérée comme primitive. Sur la 
base de témoignages paléo-botaniques et d'at- 
testations anciennes, F. MÓHREN, RLiR 50, 
527-541, maintient, aprés GAMILLSCHEG?, le 
dérivé de ACER, malgré la difficulté que pose la 
voyelle du radical, et observe que l'hypothèse 
d'un croisement entre *ACRICELLA et *GROS- 
SELLA 'grosse baie', invoqué par BAMBECK, 
Wortst., 94, ne résout pas le probléme des for- 
mes en -o- (noter que grosellarius, 11° s., 
annule une éventuelle réduction -oi- > -o-). — 
Absent de ГЕН: *grüzale Ve 40 (BSW 44, 509, 
auj. *gru-, synonyme B); My 1 (VILL., Syno- 
nyme B; absent de SCIUS; BASTIN, Plantes). — 
Sens: générique dans la plupart des cas, mais 

conserve parfois le sens étymologique (v. n. 4- 
5); — 'groseille rouge ou noire' L 116 (opposé 
à B). 

* Unique forme en -ar- à la limite de la zone 
-U-, -Ü-, -&-. Comparer les formes de l'ouest 
(n. 7) et not. 112 GROSEILLIER, A I a. 

^ «Grosse gr», cf. DL, DFL, WISIMUS... 
Assimilation z > Z, comparer s + y > Z, REM., 
h?, 397, n. 2. 

> Métathése de r (ajouter FEW, 1с). La 
forme -al Ar 1 manque à WASLET. — Dè [vètè] 
g. Ve 47 («grosses gr») opposé à ndr gurzë 
(DFL, synonyme B), v. n. 13. 

é Forme altérée par amuïssement du -r- 
(phénoméne propre au nord-est?). Comparer 
l'effacement aprés voyelle dans certaines for- 
mes (ex.: 'des' *r'zins, not. 115 RAISIN, A IV, n. 
17, pour une autre zone) et v. not. 118 FRAISE 
A’. — Ajouter FEW, l.c. 

7 Formes qui peuvent procéder de -o-. V. 
REN., *groüsiéle (ou -iél); Mats (synonyme 
grui-, forme en -&- seule dans Notre Patois)... 

8 V. n. 5 et CARLA, *guèrzèle Ch 26, ‘46, 
757, variante *gur-, non local.; COPP.; BALLE... 
Ajouter FEW, l.c. 

? Plus fréquent que *gurzéle à Ne 33, 
Hauser, Chestr. — Assimilation de la voyelle 
protonique à la tonique; comparer *gurzuler 
'gréler', ALW 3, not. 87, A III et v. B, n. 13. 

' Cf. A II et not. 112 GROSEILLIER, IV b“. 
! Comparer grüzel, Corr. 
12 Déterminant "de cheval? S 10, v. ADD., I 

10. Comparer -èy (influence française) au lieu 
de -èl à l'ouest dans ALW 1, c. 6 et 4, not. 143 
BOUTEILLE. Ajouter *groûsèye, VINDAL [A ^31]. 

© «Grosse groseille verte» L 116 (opposé à A 
Ï a, n. 2). — Masc. (-ELLU), quelquefois synonyme 
de A. Homonymie avec le grélon («aussi pour la 
grêle, le grélon» L 116, My 1), v. ALW 3, not. 89 
et BTD 32, 325 (traitement analogue de -u- dans 
les deux t. et influence possible du nld. pour 
expliquer les formes wallonnes). — Ajouter *gurzé 
Ve 40 (Coo, BSW 49, 181); B "34-35 (ATTEN; id. 
FRANCARD, mais *gurzale Ma 51); *gurzé Ma “50: 
B 720, 21; Ne 27 et *guér- Ne ‘25 (MaRCHOT, 
Patois). 

* 

ADD. ESPÈCES DE GROSEILLES 
Documentation partielle, y compris en ce 

qui concerne les appellations spécifiques et 
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GROSEILLE 

O + gruzale, gur- 

& *grouzale 

© *grüzale 

Q "grujale 

€ 'grüzale, * grei-, "gueur- 

*greuzale 

*grézale... *gueurzéle 

HNOTTYAM УЛ За AAOLLSINONTI SV LLV *grizale ` guèrzèle 

Ponar + ? 
guèrzale c gurzule 

*gruzéle, ` gur- == "gueirzeule 

*grouzéle... *grouzéye 

*groüzele 4 NT 
k ; gruzé, ` gur-... 
*grózéle... "FW 

| | grüzé Z š 
"gürzéle, ` gueur- 2 métathèse de r 
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| 
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les termes typiques souvent imagés ou méta- 
phoriques (I 1-4, 8-9; П 1 a-b, IV 1...), les 
témoins se bornant fréquemment à désigner 
les fruits par leur couleur (I 17; II 4; HI; IV 
5), leur aspect — ou celui de l'arbuste qui les 
porte — (I 5, 11-14, 18; H 2), leur destination 
(115; П 3; IV 3)... ou d'emprunter les formes 
françaises. — Pour la terminaison *-és des qua- 
lificatifs épithétes et des participes féminins 
pluriels antéposés, que l'on ne signale pas 
systématiquement, cf. ALW 2, not. et c. 11 
et n. 29, 30, 36 ci-dessous. — V. not. 112 
GROSEILLIER, Арр.! 

1. Groseilles à maquereau (Ribes uva crispa 
L.). 

1. '(des)' *tone(s):? tòn No 1; To 24, 28, ‘36, 
43, 58, 99; A 2, "10, 12, 720, 28, 44 (quelque- 
fois); Mo ‘70 ('groseillier à т.'); Ch. 27; Th 5 | 
-æ To 757 | ёл To 73 (ou tèzn). 

2. '(des) blette(s)':3 blèt To 99; A 7; Mo 1, 
24; S 29, 31, "32, 37; Th 5; Ni 6, 79, 17, 26, 
28, 45, 80, 97; Na 6, 20, 22, 23, 30, 59; D 36; 
W 3, 732, 45; L 750 | blet S 36; Th ^2; Ni 19, 
20, 98. 

3. "les croque-poux':^ krók pu No 1; To 2. 
4. '(des) bouteille(s)'? botéy Н 37; L 1, 4, 

61, 66, 87 | -éy L 29, 116. 
5. a. "des! *gréfin.nes:? eréfén W 10, ^39 || 

b. 'des' *gréfiyes:! eréfiy Н 26. 
6. ‘des maillets':? maye S 1. 
7. 'des' *erouches:? kruš Ni "9. 
8. 'des' *сапсопез:!° &akón А 60 ('groseil- 

lier à ~"). 
9. "des! *cabus: kabu Mo 64." 
10. 'groseille(s) de cheval':? ... dè (dé) gvó 

To 43 ('groseillier —', v. not. 112, A III a); 
A 718,37; S 10 |... di $vo L 32. 

11. a. 'groseille(s) d'épines’: Ni 90; Ar 2; 
В 12, 22, 30; Ne 69 || b. "groseille(s) à épines": 
Ма 59 (spèn); D 101; H2; L 1, 35, /50 ('gro- 
seiller ~"; spén); Ne 65 (èpin). 

12. a. 'groseille(s) à picots':!^ -- pikó A 55 | 
-- pikò S 36; Th 72, 53; Ph 79 || b. "groseille 
à *picas':? D 68 ('groseillier —?); Ne 39. 

13. a. "la (les, des) poilue(s) groseille(s)':!^ 
Na 79 (puyuw), W 1 (dé poyuy), 10 (dè 
poyow), 13 (dé poyowe), “39 (poyay); H “42 
(poyuw); L 1, 19 (poyowè), 66 (роуди), 94 
(poyowè), 116 (poyu gruzé et ‘un poyu 

groseillier'); Ve 8 (poyawè), 31 (poyowè); 
Ma 20 (poyowè) || b. "des groseilles à poils?:!7 
-- a pwèl Na 109; -- a pwèy Ph 42. 

14. а. "groseilles à barbe':5 -- а bàp H 26, 
^42 || b. "barbues groseilles”: barbanye -- Н 726. 

15. "groseilles à *doréye": L 1.19 
16. ‘les, des maquereaux':? makro Ch 4 

(prob); Ar; Н “42. 
17. a. Ча (les, des) verte(s) groseille(s)':?! 

To 6; Mo 1, 29; Th 24, 53, 54; Na 135; Ph 15, 
16, 54; W 732; H 46; L 1, 19, 732, 61 (et grozè 
vètè gr.), 66, 775, 87, “90, 94, “99, 113, 114; 
Ve 6, 34, 35, 47; My 1, 2; B 4, 9; Ne 49; Vi 46 

| || b. ‘(les) jaune(s):? S 29; Na 109, 135: 
Н 37; L 1, 32; B 22; Vi 13, 46 || с. "Ча (les) 
grise(s)':? H 21, 49; L 775 (grize), 87 (grisé). 

18. Ча (les, des) grosse(s) groseille(s)":2 
А 44, 50; Mo 1, 17, 20, 775, 79; S 6, 13; 
Ch 16, “19, 26; Th 5, 24, 25, 53, 54; Ni 1, 2, 
5, 39, 90, 112; Na 1, 23, 59, 107, 109, 127, 
135; Ph ^11, 15-53, 81; D 7, 34, 38, 73, 84, 
91, 94, 96, 110, 123; W 1, 13, 21, 30, 35, 736, 
42, 56; H 1, 28, 38, 739, 49, 50, 53, 67, 69; 
L 73, 39, 45, 85, "90; Ve 1, 31, 40 (Lodomez), 
41, 47; My 1,6; Ma 2-4, 9, 12, 19, 20, 36, 39, 
42, 46; B 4,9, 24, 33; Ne 9, 15, 22-26, 31, 39, 
49, 69, 76; Vi 13, 21, 22, 37, 38, 43, 47. 

II. Groseilles rouges (Ribes rubrum L.). 
l. a. 'groseilles de mademoiselle’: -- di 

(du) mamzel L 14, 19, 114; Ve 26, 31-35, 47 | 
-- mamzel L 723, 43; Ve 1, 6, 8 || a”. rer de 
damoiselle': -- di damzél L 113 || b. 'gr. de 
madame': -- di madam H 69. 

2. a. "groseilles à *trokés'29 L 1, "ap. 66 || a. 
'groseillier à *trokétes:? L 39 (-er), “50 || b. "gr. 
à grappes': a grap D 68; L 85; Vi 13 | «à 
crappes» À 60 ('groseilliers ~). 

3. "groseilles à la gelée": -- al *èlé Mo ‘70. 
4. Ча (les, des) rouge(s) (groseille(s)) ou 

"(gr.) rouge(s)': Passim de No à vi 

Ш. Groseilles blanches (Ribes album L.). 
“la (les, des) blanche(s) (groseille(s))' ou 

"(gr.) blanche(s)':? No 3; To 1, 7, 13, 36, 37, 
94, 99; A 7, 718, "20, 28, 37, 44; Mo 1, 64, 79; 
S 1, 6, 13, 29, 31, 36; Ch 27, 33; Th 72, 24; 
Ni 20, 28, 80, 98, 112; Na 22, 23, 59, 79, 84, 
109, 116, 129, 135; Ph 15, 42, ‘47; D 38, 72, 
73, 91, 94, 120; W 1, 30, 42, 45; H 1, 2, 21, 
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^26, 37, 49, 50, 67, 69; L 1, 39, 85, 116; Ve 24, 

40, 44; My 1; Ma 24, 36, 40, 46, 53; B 2, 3, 

^14, 22, 30; Ne 4, 75, 14, 22-24, 31, 33, 63; 

Vi 22, 36, 37, 38, 43, 47. 

IV. Groseilles noires ou cassis (Ribes nigrum 

Ih 
1. a. 'groseille(s) de ^wandion'?! W 30 

(wádyó); L 1, 14, 19 (wago), 29 (wágo), 732, 
439, 66 (wägôy), 90 (wago), 94; Ve 1 

(wangon), 6, 8, 26 (wangon), 31 (wagòn), 32; 

My 1 (wâdyòn), 6 (wadyo) l| b. ‘pois de *wan- 

dion’: L 122 
2. "des noirs *réhés':? -- nær réhè Ve 24. 

3. "groseilles à la goutte';? -- a І gut 

Mo 70. 
4. 'la (des [groseille(s) à]) cassis': kasi 

L 39 ('noires à ~), /50 ('groseillier à ~'); 

Ma 24 ("а k.) | -is A 2; Na 22 (à ~"), 109; 
H 53; Ma 53 | -és Ni 797,98 | kāsis Ar 1. 

5. "la (les, des) noire(s) (groseille(s) ou (gr) 

noire(s)': Passim de No à Vi ?6 

! Autres réponses: "gr. de haie" (= sauvages): 

H “42; My 1 (du «groseillier non greffé»); "gr. 

sures': Mo ‘75 (еѕрёсе?); v. not. 89 SURE. 

2 Synonyme de "gr. de cheval" To 43 (v. 10, 
n. 12); Hlombard': l6bèr Ch 27 (ajouter FEW 

5. 160b LANGOBARDUS); ‘gros *mouchon': 

gro maisó To 58 (‘oiseau ou ‘moineau’? cf. 

ALW 8, not. 4 OISEAU: Ozyó To 58, et not. 59 

MOINEAU: pyéro To 58, et la limite *mouchon 

*oiseau' sur la c. 34, p. 126). — Le type est dit 

«de Belgique» à No 1 (synonyme 'gr. de tarte' 

-- dè tart ou 'croque-pou', terme enfantin, 

v. 3, n. 4). — Proprement ‘tonneau’. Cf. FEW 

13/2, 417b, gaul. TUNNA; REN. (synonyme 

*bléte, v. 2, n. 3); MAES [To 7] (synonyme 

*tambour, FEW 19, 174b TABIR, 176b, 178a, n. 

4: «à cause du choc de la peau tendue»; ZFSL 

63, 276, 290); ViNDAL [A 731]; DEPR.-NOP.; 

etc. — V. not. 112 GROSEILLIER, ADD. 1, n. 2. 
3 «Grosses gr. blanches» Mo 24, S 732 

(gròs blak), Na 6 (q. 79); «grosse gr. müre» 

D 36; «jaunes, premières de la saison» L 750; 

"des *bl. sur le *bléti? Ni ^9; "le *bléti porte des 

*bl^ Ni 19; "de la tarte aux (à) *bl.' S 36, 

Th 2. — FEW 15/1, 159b abfrq. *BLETTIAN. — 

Synonyme de 1 (n. 2), 3 (n. 4), 11 (n. 13)... 

V. BouRG., REN., Mars, DEPR.NOP., etc. 

not. 112 GROSEILLIER, ADD. 2, n. 3 et not. 92 

BLETTE (poire), A. — En marge: dé blété só 

Ni 17 (‘du sang caillé’). 
^ «Groseilles épineuses» To 2. — FEW 2, 

1360b KROKK (1361b, n. 18: «les gr. vertes 

croquent sous les dents comme des poux que 

l'on écrase»). V. BOURG. «crot/ pou» (altéra- 

tion; id. CocHET); Mass, *croque-pous; COTT., 

krok pü... 
5 Dè grosè b. Н 37; synonyme ‘grises gr. 

L 87. — V. DL («trés grosses gr»); DFL et 

ALW 1, c. 6 (var. L 29, 66). Ajouter FEW 1, 

661a BUTTICULA (avec la forme aveyronnaise 

"bouteill-ette' et les noms belgo-romans de la 

citrouille et de la courge. V. aussi FRUIT DE 

L'ÉGLANTIER, vol. ultérieur. 

6 Synonyme 'poilues', cf. 13, n. 16. FEW 4, 

243a GRAPHIUM (-ANA); DL («toute espèce de 

grosse gr. verte»); DFL... 

7 «Grosse gr. greffée», synonyme 14, n. 18. 

FEW 4, 243a GRAPHIUM (-Y-ATA); DFL. 

* Comparer Dasc., Suppl., *martia 1 (S 29, 

syn. 1, 2) et *тауёг 1 (S 1, 19, ^22, 24); de 

méme тауё ‘gr. à maquereau’, Ling. pic. 29, 

15. Ajouter le sens FEW 6, 119b MALLEUS et v. 

not. 145 NOISETTE AVELINE, B 7. — Noter que le 

t. désigne qqf. la bille à jouer (EMW 20, 26) et 

comp. not. 141 CÓNE DE SAPIN, POMME DE PIN, 

43 (pour le simple *mdye). 

9 "des "ep. sur le *crouchi' ‘gr. à maque- 

reau”. Cf. not. 112 GROSEILLIER, ADD. 3, n. 4 

et ci-dessus, n. 3. — À rattacher probablement à 

FEW 16, 422b *KRUSIL (forme primitive ou 

influence des formes néerl.?). 

19 Le terme désigne la châtaigne (compléter 

not. 127, A II a, n. 8) et s'applique parfois à la 

mûre (not. 156, J-J", n. 31-33); souvent homo- 

phone du nom du bigarreau noir (FEW 4, 74b 

GASCOGNE). V. «сасоппе, groseille à maque- 

reau» DAUBY et aj. FEW 2, 464b CASTANEA. 

! «Grosses gr». — Proprement ‘chou 

pommé' , FEW 2, 343b CAPUT (ajouter le sens). 

12 «Grosses gr. blanches» S 10; synonyme 1 

à To 43 et IV 1 à L /32. — V. aussi "tête de che: 

val' tyés dé gvó Th 5. 
13 Synonyme 16 à Ar 2 («grosses gr»). 

Assez répandu d'ouest en est: v. MAES (gr. 

d'épin.nes, syn. 1, 2, 3...); DFL; not. 112 

GROSEILLIER, ADD. 5, n. 6. 
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^ «Vertes devenant brunes» Th 53 (opposé 
à D V. DEPR.-NOP.; СОРР.. 

^ Dérivé en -ACULU, xa DW 11, 23, 33 
(sens divers) et ajouter FEW 8, 453a *PIKKARE. 

16 "Le poyu groseillier' Ve 40. — Comparer 
BIN 1, c. 71 PERDU; 72 PERDUE. 

7 Synonyme grósé gr. Ph 42. Opposé à 
gruzé sé poyéc ("sans poil- age) My 1; sé pwèl 
"sans poil(s)' Na 109. V. "gr. *à poyèdjes", syn. 
*à doréyes, DL et 15, n. 19. 

18 V. 13, n. 16-17 et 5 b, n. 7. 
? Litt. ‘à tarte’, cf. DL (syn. 

v. 13); DFL. 
20 «Grosses, vert blanc» Ar 1; synonyme 

"вг. d'épines’ Ar 2 (v. 11 a, n. 13). — FEW 16, 
503b, mnéerl. MAKELÂRE (et 505a, п.б: d'une 
sauce que l'on servait avec le maquereau). 

?! «Vertes restant vertes» Th 53 (v. 12 a, n. 
14); aussi ‘vert groseillier' My 2. — On note 
que «les vertes (ou grises) gr. servent aussi 
pour faire de la compote, pour faire des tartes 
(dor èy), ou bien quand elles sont mûres 
(maór), on les mange avec sa tartine (1ät)» 
L 87. — Très courant: v. CARL., BAL, LÉON.; 
DFL; etc. 

? Synonyme 13, 15 (DL, DFL). — Parfois 
classé avec les gr. rouges (Vi 13). V. "dës djau- 
nes gr., MASS. 

25 V.n. 5 et 21 (L 87). 
^ L'adjectif s'applique à la gr. blanche et à 

la gr. rouge à H 50, à la rouge, la verte et la 
jaune à Na 135. Les 'grosses gr.' sont «poilues 
et sans grappes» L 85 (opposé à "rouge gr."); 
«'à poils" ou ‘sans poils'» Na 109. — Syno- 
nyme de 2: Na 23; 11 a: Ni 90; Ne 69; 13 a: 
W 13; Ma 20; 16: D 34; H 1; 17 a: Th 24, 53, 
54; Ph 15, 16; Ve 47; B 9; Ne 49. — V. aussi 
‘un groseillier de grosses' Ph ‘11, et les lexi- 
ques régionaux. 

25 Syn. “di (du) k'mére, litt. "de commére" 
'de jeune fille, de femme' (désigne parfois 
aussi la gr. blanche), DL, DFL; BSW 20, 220, 
239 (Ve 36)... V. aussi ZFSL 63, 267; Wis.; 
TOUSSAINT (Ovifat): “dè grüzés d mam'zéle, 
syn. *rodjes gr.; comp. "noisette de/des dame(s)', 
not. 145 NOISETTE AVELINE, В 5. 

2° Précision: "sans épines": sé spen L 1. Dis- 
tinction: ‘rouges gr. tà rr.' et "noires gr. ‘à tr^ 
L 1. — Litt. "à troch-eau'. Cf. FEW 13/2, 156b 
TRADUX; DL; DFL; not. 116 GRAPPE de raisin, 

“a poyédjes, 

A; not. 147 TROCHET, А 6 et n. 29 ci-dessous. 
> Distinction: ‘rouges *à tr' et "blanches 

*à tr.' L 39, — Litt. "а trochette', v. n. 26 et 29 
ci-dessous. 

* Influence française à L 85 oà grappe se 
dit *troke. V. not. 116, A. 

? Probablement possible partout. Adjectif 
généralement antéposé sauf à No 1-3, To 7, 
13. Précisions: 'petites' (opposé à 'grosses 
(vertes)'): A 12 («mais on connaît aussi les 
grosses rouges»); Na 84 (lè ptité rôc), 135 
(id.); Ph “11 (pèritè r), 15 (lè pètitè r.), 33 (dé 
ptite r.), 42 (lè pétite r); D 94 (prit r), 110 (lè 
ptit r. gr); Ar 2 (id), W “39 (ptité r); L 750 
(aussi "grosses r.'), 116 («petites gr.»); Ne 26 
(lè ptit r. gr), 65 (ptit r.); 'petites' (sans oppo- 
sition): A 2; Ch 16, ‘19, 26; Th 54; Na 107; 
Ph 45, 69; H 1; L 29; My 6; Ma 9.— 'il y en 
a des rouges et des уегіеѕ' To 6. — 'groseilles 
ос" -- rós A 7. — Ajouter ' rouge groseillier' 
B 9; ‘er. rouge’ To 1, 48, 94; Ph 53; My 2. 
ed 1 a: L 113; 2 a: L 1 ('rouges gr. *à 
trokes*; 2 a”: L 39 ("les rouges tà trokétes"). — 
«On fait de la confiture» L 87 (de la gelée, à 
Velroux); Ve 40. 

% Adjectif postposé: No 3; To 1, 13, 94. — 
Précision: "les bl. а oke? L 39. — Distinction: 
‘les petites bl.' opposé aux 'grosses bl.' (= gr. 
à maquereau): Na 84 (ptité bl. - grosé bl.); 
Н 50; Ne 63 (lè groz bl); uniquement ptitè bl. 
Ph 15, H 1. Ajouter 'groseillier blanc’ To 1, 94 
et remarquer l'identité des noms du fruit et de 
l'arbuste: dé blák S 6, 13. 

?' Littéralement ‘gr. de punaise' «ainsi appe- 
lée à cause de son odeur spéciale» (TOUSSAINT); 
synonyme "рг. de cheval L ^32 (I 10, n. 12; 
comparer «les verts gruzais d' wandion» My 1, 
Ármonac/ walon do «L' Saméne», 1906, 55); 
défini «cassis» Ve 26, «noire» Ve 32. V. ALW 8, 
not. 145, c. 80 PUNAISE (WAND + "-illon'); 
BTD 13, 178-9, ainsi que BSW, 20, 220, 240 
(Ve 736); 40, 325 (Ve 40); 49, 27 (Coo); Wis: 
BASTIN; etc. 

? Synonyme 'noires gr. 
vol. ult. et n. 31. 

33 Issu de *RAMUSCELLUS (FEW 10, 51b) 
avec dénasalisation et finale -è pour '-eau' 
attendues en ce point; comparer liég. *rinhé 

(DFL). V. pois, 

d` gruzales ‘grappe de petites gr". *réhé d 
pomes ‘branchette chargée de pommes’ W 10 
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(DL) et v. not. 59 BRANCHE, ADD., C; not. 

147 TROCHET (de noisettes), V 1 b. 

34 V. aussi "pour faire de la goutte (= liqueur)' 

pò fé dòl gòt D 68; «pour distiller avec du geniè- 

vre» Ve 40; «en mettant des noires gr. dans du 

*pékét, оп fait une liqueur qui a fort bon goût 

(gós). H y a des gens qui appellent (aun) cela 

du *bitér» L 87. 

35 Défini «gr. noire» Ma 53. Cf. FEW 2, 

462b cassia et remarquer ‘un groseillier “d 

cássis' Vi /34, Gloss. S'-Léger. 

36 Déterminant postposé: No 1, 2, To 13, 

My 2. — Précisions: «cassis» H 1, L 113, 

Ve 47, Ne 26, Vi 13; «à cassis» Na 109, L 39 

Cles noires à c."), Ma 24; tà troké L 1 (noi- 

res gr. ~'; 'petite(s)' D 94 (prit gr.), Na 84 

(lè ptité gr), Ph 15 (id.); 'groseillier noir” 

To 1, 48, My 2; "noir groseillier' B 9; 'gro- 

seillier de noires (groseilles)' Ph "11 (d 

nwér), 69 ("de nwéré gr."). — Remarquer *lés 

nórtes j(é)nifes, litt. "les noires репіёугеѕ' 

To 6, BOURG. : 

112. GROSEILLIER 

Q.G. 117 «groseille, groseillier (espèces?)». 

Dérivé de la forme en -ELLA (+ -ARIU) dans 

l'aire proprement wallonne (y compris la 

zone orientale du masc. *gurzê... 'groseille'). 

Remarquer l'effacement de la protonique à 

l'ouest et en gaumais (A III a^) et les formes 

réduites dans To, A, Mo et à Ne 76 (A Ш a^^). 

Le tableau tient compte, entre crochets, des 

variantes de la q. 689 «une piqûre de groseillier 

ou d’arrête-bœuf peut amener un panaris» et 

des divergences de la q. de base. Par rapport à 

not. 111 GROSEILLE, nombreuses variantes de la 

voyelle initiale et extension pratiquement simi- 

laire de la métathèse de ғ. — En ADD., quelques 

rares espèces de groseilliers, v. not. 111, ADD. 

Ф ALF 671; ALCB 641; ALLR 123; BRUN., 

Enq. 810. 

A. 1. а. *gr(o)uzali, *grü-, ^greu-...:! 

graizali Ni 107 || gruzali Ch 33; Na 1, 44-69, 
79 [gri-], 101, 112, 135; D 7 [grà-], 30 (ou 

grü-), 36, 38, 46 (grü-, J.H.), 64, 68, 73 [grü-]. 

101; W 1 [grézali], “8 (q. 689), 10, 30, 39, 

42,56, H 46, 49 (q. 689), 50-69, 70; L 1,7 

(gza-), 14, 29-39, 45, ‘50, 61, 66, 775, 85 

(q. 689), 87-116; Ve 35-39, 41, 42; Ma 1-19, 

24, 29 [gur-], 35, 36, 39 [grü-], 40 [gur-], 43. 

46; B 21 [gur-]; Ne 4-9, 16; Vi 13 (ou gruzli), 

35, ‘36 | -ï L 2 [ou -i], 19 [-i], 32 [-1], 43 [-1); 

Ve 31 [+i]; 32 [=i] | -i Ni “102 [-ï]; Na 22-23 

[grü-], 30 [grézali]; D 7100; Н 8 [-eli], 37; 

Ve 8, 24 (arch.), 26 [-i], 34; Vi 27, 47 [gruzli] | 

-iy W 13 | -yé Ne “50 | grüzali Na 84 [gru-], 99 
[gru-], 120, 127, 129 [gru-]; D 15-25, 27, 

^32. 34, 40, 58 [gru-], 81, 84, "91; Ve 40 (ville, 

Challes); My 1, 2 [grit-], 3, 4 (q: 689), 6 | - 

Na 116 [-i]; D 72 || gruzali Ve 12 6 | -i Ve 24 || 

grüzaliy Ni 20 (Ardevoor) | - Ni 20 | grézalī 
Ni 11, 45 [=i]; W 36, 59 [gru-], 66; Н “42 | =ï 

H 726, 38 (q. 689), ‘39 [-i] | -i Ni 26, 80, “97; 

Na 6, 19 [grà-], 20 [gré-]; Н 1,2 [gri-], 21, 

27 [grü-], 28, 38 (Gives) | grœzali Ni 93 [gru- 

гаї | grê- Ni 2 [gr&-], 5, 6, 9. 17, 19, 28, 61 
[gruzali], 98 || grézali W 3, 35 [grœzali] | -i 

W 63 || grizali W 21 | grizalt W ‘45 | -i W 732 
|| b. *gurzali, ‘gueur-, "guër." gurzalt 
Ni 33; Ph 33; D 94, 96, 113; Ve 40 (Franche- 

ville, Lodomez), 44, 47 (q. 689); Ma 20, 42, 

51, 53; B /1,4, 6-16, 719, 22 (Ch. Gaspar), 23, 

27; Ne 14 (Lorcy); 15 | -i B ‘14, 21 (Rou- 

mont), 22 (J.H. | -yè Ne 49 | gérzali В 5 | 
-i Ni 39 (gur-] | gàrzali B 2-3 | gèr- B 24 
[gur-], 28, 30; Ne 14, 26 [gur-]. 

П. *g'zali:^ ezali L 3 (ou gi-), 4, 7 (ou gru-). 

Ш. a. *grouzèlieu, -ier, “gruzèli, *grè-...:? 

gruzèly® А 1 [-èyæ] | «grouselier» To 36 | 

graili No 2 [grózili] || gruzèl Na 107 | -eli 

Ni 85 Léi) -èlyè Ne 63 [-àlyë] | -yè Ne 60 
[yé] || grèzèlyè Ne 76 (ou gruzyè) || a’. 
*grouz'li, *groü-, *gru-:^ grazli No 1 [-?]; 

А 37 (ou gru-, grü-); Mo 79; S 19 [grai-], 36, 

37; Th 2, 5 [-5], 25 [-i], 46, 54 [gra], 82 

[graizli] | -ï To 7 [grai-], 27 [-i]; Mo 9; 5 1, 29 

| -Iyé A 12 | -i To 37 [«grousli»]; Th 72 [grä-]; 

Ph 69 (J. Renson), 86 [gr] | -ié To 39 

[grózyé] | -é To 28 [gró-] | grdizliye A '18 |! 

grdizli Mo 44 (q. 689), 58, “70; S 31; Th 14 
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[ал21], 29, 43 [-2-?], ^51, 62, 73 [-i] | -é 
To 43 (et graizlyé d kévó, v. not. 111, ADD. 10) 
[grezlyé, grd-], 48 [grdiziyé] | -ip To 94 
[grazliyè] | -i; To 24 [gró;zliyé] | - Mo 17, 23 
[-i] | «vé A 10 [-f„.] | -i Th 64; Ni 33 | -iye 
A 13 | -i„ To 73 (ou егигії,,) | -yé Mo 42 [gra-] 
|| gruzli S 6, 13 [-i]; Na 109; Vi 6 (ou -s-), 8, 16- 
22 | - Vi 37 [-i], 38 [-7] | -i Vi 21 (q. 689), 25, 
‘42, 43, 46 || a”. *grouzi, *groü-, *gru-...7 
graizi À 55 [gráizyé] | -у А 752 [gr&-]; Mo 20 
[gruzyé] | «grousie» Mo 775 | grüzyœ A "20 
[graü-] | gráizyd To ^71 | -yœ To ‘57: A 50 [-yé]; 
Mo 37 [-yé], 41 [-vé] | -iye To 58 | -yè Mo 1 | 
-yé To 99 («groüzier»); A 44 [-d], ‘57, 60; 
Мо 729, 64, 777 || gruziy& А 28 || b. *gurzèli, 
*gueur-, *guèr-...:8 gurzéli Ch ‘54, 61 (ou cl. 
72; Ph 53 [-i]; Ar 1 (Ch. Gaspar), 2; D 110, 120 
[gür-]; Ne 11, 20, 22 [-zu-], 23 [id], Vi 2 | -elf 
D 123 [gùrzèlī] | -èli Ni 90 [-1], 112 (J.H.; gru- 
zéli); Na 130 | -yè Ne 39, 47 || gürzéli Ph 16 
[gur-] || gérzèlī Ne 31 | gér- Ni 112 (enq. gén; 
Ne 51 [ou egdr-; gérzé-], "20 (gœr-) || gerzeli 
Ch 16, 27, 28, 63, '64 [9795/7]; Th 24 [-za-], 53 
Lil; Ph ^11, 15 (-s-), 37, 42 [-1], 45 [-i], "47, 54 
[gérzèli], 61, 69 [-i], 81 [id.]; D 136; B 33 | -eli 
Ch 26 [-eli] | -ètí Ni 1, 35, 72 [-i]; Ne 65 | -i 
Ch 4 [-/], 43 [-7]; Ni 36 [-;], 38; Ph 6, 79, 84. 

IV. a. "gurzuli...: gurzuli Ne 24 [-i] Ai 
Ne 33 (q. 689) || b. *gueurzeuli...: gèrzèli 
D 132 [gur-]; Ne 32, 43, 44, 57, 69 [-elr] || b”. 
*gueüzeuli: gézæli Ne “38. 

V. *groz(6)li...: gròzèli No 3 [-yi]; To 2 
(q. 689) | grózi'? A 7 [5] | -é To 13 [-i] || | 
grózlé To 78 [grô-]. 

VI. *grozèyf:!! grozèyi A 2. 
B. "souche (‘buisson’) de groseilles': 30g dé 

g. To 6.12 

! V. not. 111 GROSEILLE, A I, n. 2; FEW 16, 
423a *KRUSIL ('grosel-ier' puis '-eillier' par 
mouillure de /: lire probablement -f pour le lié- 
geois, namurois [DL; DFL; LÉON...]; corriger 
en *groü- la forme montoise [DELM. et SiG.]): 
ZFSL 63, 148. — Forme confirmée à Ch 33 
(CARLJ); comparer *grüzálf Na 84 (MÉLIN). 

? V. not. 111, n. 4 et Wis. 
* V. not. 111, n. 5. Ajouter *gurzalí Ve 40 

[Соо] (BSW 49, 174, 181: *rodje, neür, vert, 
sávadje g.); id. pour B (FRANCARD). 

^ V. not. 111, n. 6 et DFL. 
* V. not. 111, n. 7; ajouter la forme complète 

*grusèlí Vi ^5 (Mass.) et cf. n. 6. 
6 Élision de la protonique dans l'ouest et 

en gaumais (BSW 37, 246). V., entre autres, 
"grouz'li To 7 (MAES, ou *-seli, *grôz'li, uni- 
quement la forme complète dans Notre 
Patois). 

7 Formes réduites au radical: le suffixe 
-ARIU s'ajoute à la consonne -z- des formes de 
‘groseille’ aprés suppression de la syllabe 
finale (comparer ALCB, 641). Préciser FEW 
«grousier», syn. «gruselier» (HÉCART) et v. 
REN.; LEPOINT... 

° V. not. 111, n. 8; CARL2, BAL (uniquement 
*guérzélf), LOISEAU (uniquement «gurzélli»), 
WASLET (*guérzéli, *gur-). 

? V. not. 111, n. 9 et HAUST, Chestr. 
10 V. not. 111, n. 11 et Corr., gruzlí. Pour 

To ^3, J.H. note groseli (= -eli?). 
" Forme palatalisée (influence française): 

comparer V a et v. not. 111, n. 12. 
7? V. not. 32 BUISSON, В 1; 57 SOUCHE, A 1. 

Comparer not. 119 FRAISIER, D, n. 9 et 114 
FRAMBOISIER, C b, n. 17. 

ADD. Espéces de groseilliers (documenta- 
tion fragmentaire).! 

1. 'tonnelier(s)'? toni, To 94 | -i„ To 73 
(pl. ou -£,.) | -é To 28. 

2. 'blett-ier':? blétiy Ni 20 (Ardevoor; -i, q. 
689) | -/ Ni 20 | -i Ni 6, “9, 17, 19, 80, 98. 

3. *erouchi: kruši Ni 79.4 
4. *réhini: réhini Ve 245 
5. *spina: spina Ma 20 

! «Pas de nom spécial pour désigner les 
espèces d'arbustes» A 37. 

? «Groseillier épineux» To 94; «groseilliers 
verts» To 73; «arbuste portant des tòn, gros- 
ses groseilles vertes» To 28. V. not. 111, 
ADD., 1 1, n. 2. 

3 «Groseillier à maquereau» Ni ‘9, 17, 20 
(Ard.); «groseillier avec épines portant des 
blet» Ni 20. — V. not. 111, ADD., I 2, n. 3; 
FEW 1, 407b *BLETTIAN et *bléti Ni 26, 80 
(abbé MASSAUX). 

+ «Groseillier à maquereau» (q. 117, 689). — 
V. not. 111, ADD., I 7, n. 9. 
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5 «Groseillier à grappes». — V. not. 111, 

ADD., IV 2, п. 33. 
6 «Groseillier à maquereau qui porte des 

*grossés (ou *poyowés "Doilues 1 gr.». — Proba- 

blement dérivé en '-al' (-ALIS) de 'épine', cf. 

REMACLE, Étym. et phon., 166. — Comparer 

'épine' To 6, Ar 1, В 23...; "ép. de groseilles’ 

To 73; 'groseillier à épines’ Na 59. 

113. FRAMBOISE (carte 52) 

Q.G. 119 «framboise, framboisier». 

Les dénominations de la framboise, sauvage 

ou cultivée,! se structurent en deux groupes 

lexicaux: 1. à l'est, au sud et au sud-ouest, les 

continuateurs, simples ou suffixés, du préro- 

man AMP- (A-A, déterminés ou non, cf. n. 

12, 15... et not. 156 MRE, D-D^) ont condi- 

tionné la différenciation sémantique de 2. 

'frambaise, -oise' (B-B^), aboutissement du 

germ. *BRAMBASI > *BRAMBASIA, fém. roman, 

qui règne à l'est au sens de ‘туге’ (v. iso- 

glosse sémasiologique sur la c. et not. 151 

AIRELLE) et qui ne s'est imposé au sens de 

‘framboise’ qu'au-delà de la zone où le fruit 

était désigné par AMP- et ses dérivés (v. inter- 

prétations n. 2)? 
Quelques emplois concurrentiels (aux pts 

limitrophes, notamment) ou spécialisés de 

B-B' (v. n. 1, 23) et des réponses douteuses ou 

approximatives.? 

Ф ALF 609; ALCB 643; ALLR 120; BRUN., 

Enq. 738-9; BABIN, Arg. 394; A. WARLAND, 

Les noms de la framboise en Gaule romane, 

mém. lic., ULg, 1962; J. Renson, Les noms 

wallons de la myrtille, Etymologica von Wart- 

burg, 1958, 615-628; PALW II, 10. 

АА a. “ampe, -be? ар Th 62, 72, 82; Ph 45, 

69, 79, 81, 84 (dp), 86 | âb D 136 (dez ~) || b. 
*ambre:? ábr Ne 65, 69. 

A". а. *ampon.ne...:! ápón B 24, 28, 30, 31 

(Lutrebois), ‘32, 33; Ne 14 (ou -ón), 15, 26 

(-бп), 39 (ou -un), “48, 49, “50 | -őn Ne “59; 
Vi 712, 13,18, 21, 22, 25,27 | -ó"n Ne 16 (ou 

-ón) || -òn Ne 33, 76 || -un D 123, 7129, 132; 
Ne 11, 21-24, 31, 32, ‘38, ‘40,43, 44, 47, 51, 

57, 63 (IH), 770; Vi 2, 6, 8 | aam Vi “34 

(«ampaounes») | -wón Vi “36 | -uón Vi 35 | 

an Vi 730 | -ŭn Vi 42 | -ŭn Vi 47 | q n Vi 

46 | An 37, 38 | -ün Vi ‘32, 43 (arch.) || 
*ampwene? dpwèn Vi 16 || *ampogne, 
-ougne:!° ápóíi Ne ‘1 | -uñ Ne “46, 60, 63 

(enq. gén.) || b. *amproune:" ápram Ne 39 
(Lámouline). | 

A”. 1. a. *ámonde, à-, O-:2 amot Ve 47; 

Ma 20, 21, 728, 29, ‘34 (ou a), 42, 51, 53; B6 

(Petites Tailles), “18 (Compogne; ou -ón), 2l; 

Ne ^18 | à- D 34, 64; Н 49, 67 (pl; rare), 68 
(pl), 779; Ma 2-4, 9, 12, ^15, ^18, 19, ‘22, 24, 

^25. ^26, 40, ‘50 | òè- H ‘35; Ма 732 || *àmon- 

tche:!? ámóc Ma “16 || b. ‘amande, *4-:'* amát 
Ni 20, 80, '97, 98, ‘102 (-d); Na (sauf 22, 23, 44, 

130; arch. à 69); Ph 15 (J.H.), 16, 33, 42 åt), 

53,61; Ar 1,2 (-ât); D (1-113, sauf 34, 36, 64); 
W 3; Н 38 (Gives); Ma 1, 728, 36, ‘38, 39, 43, 

46, ‘48, “49; Ne 3-5, /8-10, 19, 20 | à- L 116. 

2. *ámon.ne, *à-...:? ámón L 85 (ou -ó"n; 

rép. unique), 87 (ou -ó"n), “99; Ve 35 (pl), 37, 

38 (pl), 39, 40 (ville, Beaumont, Franche- 

ville), 41-44, “46, 47; B "1-7, 9, 10-717, ^19, 

22,23, 27 | -ón L. 73 («ámóne»); Ve "20: My 1 

(pl: Lerho, Cunibert), 4 | -f'n Ve 34 (ou -ón, 

Sart; 2", Solw.) | -òn L 61 (pl); Ve 31, 40 

(Challes) || ámón W 30, “39 (areh), 66; H 50, 

^11, 19; L 45, 106, 113 (pl) | -őn W 78-10, 13; 
L 35 | -o"n L 4 [lire -ó"n?] || ómón L 7, “8 (pl), 

29 (pl) | -őn L ^50 (L. Colson), 94 (pl); Ve 1 

(pl), 8 (pl), “15, 24, 32 | -ó"n Ve 26 (pL) | -òn 
L 39 | -ó^n L 114 [lire -d"n?] | -ån L 2 || omôn 
L 66; Ve 6 | -ó'n L 19 || *ámwin.ne...:' 

āmwën Na “104 («âmwinne»; атуёп, q. 120); 

Н 27,728 | -&n Н 220,21 || àmwén W 21, 732, 

35, “36, “45, “52. 59, “73; H 2 (àm-, q. 120; 

cf. B 1), 8, 26, 37, 39, '42, 46, 53, 69 

(Ómwe"n, JH), ^70 | -è"n W ‘62 (ou -ё"л?). 

A”. a. *àmonéte, *ó-: ámonét My 2 | ó- 
L ‘32, 43 || b. *ámonire, -mou-:!Š ämônir 
My 3 | -u- My 6. 

B9? 'frambaise'. 1. "frambáh', -àhye: 

frä"bah" L 61 (ou -ar) | fräbäy W 63 (ou 

frábàs) || *frambá, *from-...: fräbå W “42 | 
-bò L 14 | fróbà Ni 20 (Ard.) || *frambáje...: 
frâbas Vi 46 | fróbàs H 2 (q. 120; cf. A 2). 
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2. a. *frambése, -é-, "Bam. 21 frübés 
To 771 (-z; ou -éš, flá-); A 7 (ou fla-), 44 (-z; ou 
flä-, А Bottequin); S 10 (enq. gén.), 19 | fläbés, 
-és To 750, "51, ^72, 99 (arch.; ou -wés); A 720, 
28, 37, 739, 40, “48; Mo 75; S 10 (J.H.) | -ës 
А 50, 752, 55 (ou Zei, 60 | -ès A 1 || *frambise: 
frábis A 2 (ou All || b. *frambéje, -é-, 
flam-...: frábés S "28, 29, 36 (ou -ëš, areh), 
37; Ch 4, 26, 36, 43 (cf. B 1 b); Th 2, ^18 
(«frambéje», q. 120), ‘32: Ni 1 (H. Ferrière), 
33, 38, 39 | flá- To 43, ‘57: A 713, "18; Ch 63; 
Ni 36, 72 | frambëÿ Ch 27; Th ‘11 | Яа. To ‘36 
(ou -éf?), 58 | frãbèš Ch 16; Ni 90 (ou Йа.) | 
Ла- A 710; Ni 1 (E. Parmentier) | frö- Ch “19 
28. 

3. a. *frambóse...:? frábós To 2 | -s To 28 
| -òs No 2 | -às To 13 | -ó„s To 94 | -ó,s A 12 
(ou -dòs, J.H.) | -es Ni “35 || b. *frambóje...: 
frübós Ch 33 (ou Ala), 61, “64, 72: Th 24: 
Ni 11, 17, 725, 93, 107, 112; Na 22, 23, 69 
(cf. A” Ib, B 1а); Ph 6 (enq. gén.), 21 (ou 
flà-), 70; D ^1, 38 (A. Lebrun, syn. A” 1 b), 
73, 81 | -óš Ni 61 | flá- Ph 728 | fré- Ph 6 (J.H) 
| frö- Ni 19 (ou Aë. 

B'.'framboise'.? 1. a. *frambwése, -wé-...: 
frábwés Th 43, 46, ‘51, ^63, 73 | -ès Th “1 (ou 
-és, q. 120), 53 (-z), 54, 62 | -ès Ni 2, “5, 6, “9, 
11, 26, 28, 85, 98 (néol.); Na 44, 69 (néol.; cf. 
A” | b; B3 b), 130; Ph ^11, 15, 37, 40: W 1 
(ra), 39 (frá-); H 1; L 1, 716, 29, “50 (L. Col- 
son; ou frá-), 66 (ram), “75, “90, 101 | frö- 
L 35 || b. *frambwéje, -wé-...: frábwés Ch 43 
(ou -éš, q. 120; cf. B 2 b); Th 64, 767 | -es 
Ni 45. 

2. *frambwáse, -áse...: frábwás To 39; Mo 1, 
9, 20, 23, 37, "57 («framboise»), “77 (id.), 79; 
S 36 (néol.); Ch 754 («framboise»); Th 5 (-2); 
Ph 54, “63 | -äs Mo 42 | -às To 24, 99: Mo 17. 
29, 41, 44, 58, 64; S 6,10 (enq. gén.), 13,31; 
Th 14, 25, 29 | frábwáz To 78 | frábwós A 44 
(enq. gén.) | -ős To ‘91 | -őz To 6 | «fram- 
bwose» А 757 || frambwas No 1,3 (frá-); To 1, 
7, 27 (-ds), 37 (-às), ‘44 (-às), 48, 73 (-às), “82 
(-às); W 72 (q. 120); Vi 43 (néol.). 

` 

! Précisions: "de jardin? W 63, L 85 (d: 
gārdē), «cultivées dans jardin» Ni 20 (A^ 1 b), 
L 61 (B 1); «cultivées» L 35 (AT 2), Ve 24; la 
«fr. cultivée [est] inc.» à Ni 19, cf. n. 21, 22 et 

comp. not. 156 MORE, n. 1, 6, 28, 35. — Rép. 
secondaire: "franches müres' frâkè měr D 101, 
proprement ‘mûres cultivées’, cf. FEW 6/3, 
152b MORUM et not. 114 FRAMBOISIER, D, 
n. 18; 156 MORE, A, n. 2. 

2 Pour A. WARLAND 41-4, l'opposition chro- 
nologique entre 'framboise' 'myrtille', forme 
primitive à l'est (conditionnée par la présence 
des produits de AMP-), et "framboise' 'fram- 
boise', emprunt récent au francais à l'ouest 
(dont la pénétration est limitée par "framboise? 
"myrtille"), soutenue par J. RENSON (Etymolo- 
gica Wartburg, 626-7), implique une vacuité 
sémantique peu vraisemblable pour une plante 
indigène. Considérant que l'existence de "fram- 
baise’ ‘framboise’ et l'expansion ultérieure de 
"framboise' ‘framboise’ sont indépendantes de 
la constitution de l'aire de *BRAMBAsI ‘myr- 
tille’, elle suppose au substrat "frambaise’, 
aussi ancien à l'est qu'à l'ouest, et désignant la 
myrtille à l'est dés l'origine, une existence de 
plusieurs siécles laissant la place à des altéra- 
tions et à des contaminations (p. 49) et conclut 
que la limite ‘framboise’ “туге”, qui ne 
coïncide pas avec celle de ‘framboise’ ‘fram- 
boise’, ne marque pas l'arrêt de la pénétration 
de 'frambaise' ‘framboise’ (p. 43). 

? Hésitation sur l'origine du terme ou igno- 
rance du terme propre à To 78 («comme en 
fr.?»), S 1 («dit-on framboise?»), Ma 35 («pas 
trouvé le terme»). — Rép. «non contrôlée» à 
Ch 754 (B° 2) et donnée sans valeur à D 36, le 
témoin étant occupé à Ne 16 (? de J.H.). 

^ Plutót qu'à un all. lux. HAMPÉREN (mhall. 
himper, all. Himbeere) d'abord invoqué (DL; 
DBR 12, 111; ZRP 28, 525; ...), le groupe 
A-A se rattache probablement, comme cer- 
taines formes de l'est gallo-roman, de l'italien 
septentrional et d'une partie du rhéto-roman, à 
une base préromane à trois var. AMB-, AMP-, 
AMM- (v. les c.r. de BTD 16, 328, 332; 23, 194; 
25, 247; 35, 350; DBR 18, 88, 91, 94; 
L. REMACLE, Différenciation des géminées, 27, 
n. 16; M. PFISTER, LEI 2, 920sv.; RLiR 53, 
237; BaldEtym. 4145). Cf. FEW 21, 93b-94a 
(et BTD 42, 338) et rapprocher les formes 
rangées par erreur sous AMYGDALA, 24, 503a. 

5 Ajouter FEW 21, 93b les formes wallon- 
nes de BDW 12, 16 (divergence à Ne 69, v. b, 
n. 6), CARL? (Th 72, ^79); BALLE, "mettre des 
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*ampes avec des groseilles pour faire de 
la gelée'; MARCHOT, Voc. couv. [Ph 78]; 
DEFAGNE [ТЬ 73-Ph 778]. 

° Var. du type A a + «-r- suffix», FEW 21, 
94а (comp. dpram Ne 39, sous A b, n. 11). 
BALDINGER, Etym., 379, admet l'origine préro- 
mane sans exclure la possibilité d'une 
influence de l'all. Himbeere (v. n. 4). 

7 Dimin. AMP- + -ONE. Cf. FEW, ibid. (déna- 
salisé à Ne 16 d'aprés EH, mais «-onne» BDW 
12, 29). Divergences suffixales dans les dict. 
(DASN., HAUST, Chestr.) et add. (FRANCARD; 
GILLET). 

* Forme diphtonguée. Comp. Gloss. S'-Léger 
*ampouóne (‘faire de la confiture d’ —). 

? Procéde sans doute des formes diphton- 
guées voisines (v. particulièrement Vi ^36). 

10 Réfection à partir du nom de la plante 
(FRAMBOISIER, A^) par mouillure de л sous l'in- 
fluence du -y- de -ARIU. V. Mass. *ampougne, 
syn. *-oune; GILLET [Ne 770], id... Ajouter 
FEW, ibid., 94a. 

! Précision: «äpran et non amát» Ne 11 
(J.H.). — Comp. le simple sous A b, n. 6 et 
v. BRUN., Enq., 738 et Étude, 369, «йрг‹п 
d'un type régional 4pan» avec «r insolite». 

7 Probablement formé sur AMM- + -UNDA > 
-onde, -ande (J. HERBILLON, RIO 13/3, 182: 
-őn > -Öd et inversement; ALW 4, not. 13 
SÉVERONDE, n. l, p. 50). Ajouter FEW, ibid. 
(corr. Roanne dmonde, 24, 503a [pour ámonde, 
BDW 12, 29] en ámon.ne) et v. n. 14. — Autre 
proposition: afr. al(e)monde (Gop.; FEW 24, 
503a AMYGDALA) > *almonde > âmonde, WAR- 
LAND 60-1. — Morphosémantique: générique à 
Ni 20 («il y a des rouges et des noires»), L 116 
(«désigne aussi la müre»); — déterminant anté- 
posé "rouge": H 67 (emploi absolu = *máre"), 
68 ("noire *â.' = 'máüre'); compléments not. 
156 MORE, n. 21. 

ЇЗ Altération de 1 a par palatalisation de la 
cons. finale. 

^ Variante nam. de a, issue de -UNDA ou 
*-ANDA (v. n. 12), pour laquelle on ne doit 
peut-étre pas totalement écarter l'influence de 
'amande'. Cf. FEW 21, 94а (d’après ВОМ 12, 
12); 24, 503a, 505b (dérivation synonymique 
entre var; lire: prérom. *ámóne, *á-, et 
corr. GRANDG. I, 21 N. amande en Nam. *а., 
reproduit par PRs. et ZRP 15, 500). La triple 

D 

synonymie de "amande', «frambauche» et 
*frambwèse à Ni 80 (ab. MASSAUX) confirme 
que «la boucle de Ni 80, 98 se résorbe» (É.L.). 

5 HAUST, DL, rejette la réduction *a(!)monde 
> -ne postulée par WARLAND 61 (v. n. 12) et 
rapproche arbitrairement le terme d'*ámonne | 
‘aumône’ (Ig. cult). FEW, ibid., maintient l'in- 
décision entre le rattachement à À ou à 
‘amande’ impliquant une métaphore (corr. 
Malm. amón en âmón [BTD 42, 338; BALD., 
Étym., 381] et WARLAND amón [ALF] en ámón). 
V. sans doute dans 2 une assimilation progres- 
sive -nd » -nn et rapprocher ces f. de A^ 
(L. REMACLE, Différenciation des géminées 24 
sv.; ALW 4, not. 13, V, 49a). — Morphosémanti- 
que: non déterminé: *framboise et müre' à L 39, 
85, 87, 99, 114, 116; ‘framboise’ à W 66, L 19, 
106, Ve 31 (où ‘mûre’ = "noire *á.") et dans les 
pts où l'on a pour la mûre un terme spécifique 
(not. 156, n. 21); — déterminant antéposé (facul- 
tatif aux pts en Wal: emploi absolu = ‘mûre’, 
sens premier): ‘rouge’ à L '8 (parfois "blanche", 
29, 45, 61, 94 (parfois "blanche"), 113 («fruit et 
plante»), Ve 1, 6, 8, “15, 24 (et "jaune', "blan- 
che"), 26, 35, "36, 38, My 1 (rócéz âmón, Lerho, 
Legros; v. aussi liég. rotchés-ámonnes ‘framboi- 
ses” 10, 535b RÜBEUS); — déterminant postposé: 
"de sucre’ di suk à L 66. 

'* Contamination de suffixe раг -ENA ou 
-ANA Ou corresp. à a + nasale avec insertion de 
-w- aprés labiale? La forme «ámwinne» H 38 
(Gives) n'est pas confirmée par ГЕН (v. A” 1 b). 

7 Diminutif en -ITTA, généralement sans 
déterminant; cf. not. 156 MORE, D” a, n. 22. La 
réponse de My 2 vaut également pour Xhof- 
fraix (BASTIN, Plantes). V. DFL et ajouter 
FEW 21, 94a. 

'* Dérivé en -ARIA, cf. not. 156 MORE, D° b, 
n. 23. Compléter FEW, ibid., par la forme en 
-0-, la localisation de My 75 (BASTIN, Plantes) 
et le masc. *ámouní [-ARIU] My 3 (Sour., Ovi- 
fat), d'après BASTIN, ibid., TOUSSAINT (*rodje 
à.) et absent de l'EH. 

7? D'un prototype fém. *BRAMBASIA < 
abfrq. neutre *BRAMBASI ‘mûre sauvage', 
FEW 15/1, 239a; L. REMACLE, h? 71 et n. 2 
(contestation de WARLAND 102). La dissimila- 
tion de l'initiale serait due à l'interférence 
de FRAGA ‘fraise’ (v. cepdt ‘framboise? "myr- 
tille’ à l'est) et l'évolution '-aise' — '-oise' à 
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l'action des labiales 

AMBACIA > Amboise). 

20 Dissimilation r//, cf. DBR 7, 5-23; FLU- 

TRE, Moyen pic., 151-2 et comp. à FEW ibid., 

REN., *flambése, syn. B^ 2; Corr., fläbés ("il 
y a souvent des mulô [= ‘vers blancs'] dans 

les ~"); VINDAL [A 231], *frambése. — Formes 

indigènes, doubles ou triples dans la doc. livres- 

que; v. Юерв .-№ОР.; CoprP.; BSW 55, 372; ... 

Inférer *frambéje de *frambéjt, *from-, CARL. 

?! Réponse assurée, comme les synonymes 
«frübis, -z, -diz, -dz A 2» (cahier J.H.), résul- 

tant de la fermeture locale -é- > -i- (v. not. 118 

FRAISE, А I) ou de l'umlaut de -a- par -y- 

(WARLAND 21, et les toponymes en -bise, BTD 

13, 73-80). — «Fráübij» Ch “6 (ALF) non 

précédentes (comp. 

confirmé dans ГЕН. 

2 Cf. ALW 1, p. 60, pour A 12. — Ajouter 

FEW, ibid., les formes de BAL, frábós; CARLA, 

*frambóje (Ph 42); ... — Morphosémantique: 

déterminant antéposé: "rouge" à Ni 17, 19; v. n. 

1 et not. 156 MORE, E. 
23 Formes françaises ou francisées, souvent 

adaptées à la phonétique locale. — Ajouter 

FEW, ibid.; CARLA, *frambwéje, *from-; COPP. 

*frambwése, syn. B 2 a; GAZIAUX, Parler 

[Ni 767], ‘frambwèse. — Sémantique: néol. et 

spécialisation de sens à L 1 (BDW 12, 29, 

aujourd'hui ordinairement *frambwëse; DL, 

syn. A” 2: ‘confiture, sirop de +f; DFL) et 

dans My (‘frambwase, conserve de fr. 

(têmêne), SCIUS; "ауес les *â., on fait de la 

*frambwasse' , BASTIN, Plantes). 

114. FRAMBOISIER 

Q.G. 119 «framboise, framboisier». 

La formation, généralement dérivée du nom 

de la framboise, conditionne le classement des 

types A-B et la suffixation en -ARIU engendre 

parfois sous B la conservation de la forme 

archaique (v. n. 10). On constate, à l'est de Ma, 

dans H sud-est, B nord et sud-ouest, la diffé- 

renciation de -nd- (*ámonde, var., FRAMBOISE, 

A” 1) > -n- + dénasalisation (*ámonf, var., 

A” 2) et, au centre et à l'ouest, une légère 

avancée des f. francisées, quelquefois concur- 

rentes des types anciens. 
Appellations moins spécifiques, approxima- 

tives ou générales sous C b, c - E. 

€ ALCB 643; ALLR 120; BRUN., Eng. 739. 

A. a. *ampi, Aer, -bi...:2 др? Ph 42, 45, 81 | 
їр ‘141 (tém. de Ne 69) | -yé Ph 69 (J.H.) | 
äbi Ph 79 || b. *ambri, -i, -іуег:? ob? D 136; 

Ne 65, 69 | -i Th 72 | -iyé Ph 86. 

A”. a. *ampon.nie, -ônf, -ou-...:* ápónyé 

Ne 49 (enq. gén, 750 | -óni Vi 13, 18, 21, 22 
| -i Vi 25, 27 | -óni:B 24; 28, 30, 732, 33; 

Ne 14-16, 26 | -aióni Vi 35 | -wóni Vi ‘36 | 

-auni Vi /34 | änt Vi 43 (ou -ami?) | -чїлї 

Vi 37, 38 | -чт D 123, "129, 132; Ne 11, 21- 

24, 31, 32, 38. ‘40, 43, 44, 51, 57, 770; Vi 2, 

6, 8 | -ani Vi “32 || *ampwéeni:? dpwèni Vi 16 || 

*атропрпё, -o(u)gnè...:* арбйё Ne “48 (ou 

-ò-) | -òñè Ne “1, 33, 39, 49 (ou -бйуё, J.H, 
76 | -uñè Ne “46, 47, 63 | -uñè Ne 60 (ou 
-uñè) || b. *amprounié? dpramyè Ne 39 

(Lamouline). 

A” 3 1. a. *àmondi, *à-, -ti...: àmódi Ma 2 

(ou d-), 728 | àmódi D 34; H 49; Ma 3, 19 (V. 
Collard), 22 | - Ma 9 | ómódi H 35 (ou -D; 

Ma “32 | ámóti H ‘79; Ma 19 || b. *amandi, *à- 

44, 116, 130; ou -/ à 59, 135); Ph 15 (J.H.), 16, 
33, 42,53, 61; Ar 1, 2 (-d-); D (sauf 34, 36, 38, 
72,96, 101, 123-136; ou -/ à /103); W 3; Ma 1, 
36, 738, 39, 43, 46, “48, ‘49; Ne ‘3, 4, ^5 (ou 
1), 78-10, ^19, 20 | -i, Ni 20 (Ardevoor) | -ï 

Ni 20; Na 6, 19, ‘20, 30, 116; D 72, “109; H 38 
(Gives) | -i Ni 80, 797, 98 | ámádi L 116. 

2. *áàmon.ni, -ônî, -ouni...? йтбпї L 73, 

“99; Ve 35 (ou -óni), 40 (ville); B 4 (ó gro ~) | 

-óni My 1 (H. Cunibert) | -ònï L 85, 87; Ve 31, 

‘36-42, 44; My 2, 3; Ma 21,51; B 71-3, 5-719, 
21-23, 27; Ne ‘18 | -i Ve “43, 46 | -uuni Ve 47; 

Ma 20, 29, ‘34, 42, 53 | -i Ve 34 (Sart; 2"- à 
Solw.); My 4 || ámóni L 106 || Au W ‘8-10 | 

-iy W 13 | -óni D 64; W 30, “39 (arch.?), 66; 
H 50, ^77; L 35, 45; Ve ‘15; Ma 4, 19 (V. Col- 
lard), 40 | -д"л L 4 | -unī Ma 24, 726, “50 || 

ómóni L 66, 94 | -i Ve 24 | -ó"nï Ve 26 | -oni 

L 39 | -óni L 29, “50 (L. Colson), 114 | -i Ve 8 
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| -uni L 7 | -i Ve 32 || ómóni L “32, 43 (ou 
бтдпї) | - L 19 || *àmwin.ni, *àmwin.ni, -i...: 
ämwéni Н 27, 28 | -é:ni H 21 | ámwéni W ‘32 
(ou -i), 45 (id); Н 720,38, ‘39, 42, 46, 53, 69 
(ou óm-), ^70 | -T W 21 | -i Na 104; W 35, “36, 
752 (-é"ni), 59; H 2, 8 (ou -i), 726, 37. 

B. 'frambaisier'.? 1. *frombáji: fróbázi, 
Ni 20 (Ard )."! | 

2. a. *frambézi, -bê-, *flam-...: frábézi A 7 
(ou flá-); Ch 26 (ou -Zi) | -yé/-y& To 71 (ou 
Ла-, -Zydy; А 44 UH: ou fa) | -bëzi S 13 | 
«frambaisie» Мо ‘75 | «frambaisier» Mo 777 | 
flábézi Mo '5 | -yœ To “50, ‘51, “72 | - ya A 28 
| -yœ A 720, 739, 40, ^48 | -bézy& A 1 | -ye 
А 50, "52 | -yé A 55 (ou -у,), 60 | -bézi A 37 | 
-bezyà To “82 | -bézyé To ‘91 | *frambizi:? 
frábizi A 2 (ou -b4i,zi) || b. *frambéji, -be-, 
*flam-...: frábéft S 728, 29, 36 (arch), 37: 
Ch 16, 36; Th 72 (ou -D, 5, “18 (ou -i), ‘67; 
Ni 1 (H. Ferrière) | -i Ch 4; Th ‘1 (ou -zi), "32 
(et «frambaiji»); Ni 33, 36 (ou fla-), 38, 39 | 
-béfi Ch 27 | -bèzï Ni 90 (ou fla-) | flabézi 
Ch 63 | -ï Ni 72 | -ye To ‘57 | -ус To 43 (ou 
-iye); A “18 | -iyé To 736 | -be£i Ch 43 | hënt, 
A 710, 713 | -bê#f Ni 1 (E. Parmentier) | fróbé?i 
Ch ^19, 28. 

3. a. *frambózi...:? frábózi To 44 | -bózi 
To 27 | -bózi To 2 | -bózé To 28 | -bòzi To 37 | 
-yé No 2 | -bázé To 13 | -buzī S 6 | -bq zi 
Ni 735 || b. *frambóji...: frábói Ch 33 (ou 
Ла-), 61, “64, 72; Th 24; Ni 11 (i, J.H.), 25 
(ou -i), 112 (id); Na 69; Ph “28 (ou fä-), ‘70: 
D ‘1,38 | -/ Ni 107; Na 22, 23 | -i Ni 17, 93; 
Ph 6 (-zi, enq. gén.) | -bòži Ni 61 | frébózi Ph 6 
(J.H.). 

В”. 'framboisier'.'^ 1. a. *frambwézi, -bwë- 
...: frâbwèzï Ph ^11 | -yé Th 53 (ou -bwe-) | 
-bwézi Th 43, 751, 54, 62, ‘63, 73; Ni 85; 
Ph 15, 37; W 1 (frá-), 739 (frá-); L 1, 4, 716, 
29, “50 (et frd-, L. Colson), ‘75, 101 | -Y Ni 1 
(enq. gén.), 11 (id.) | -i Ni 6, 26, 28, 98 (néol.); 
Na 130; H 1 | -yé Th 46 | fróbwezi H ^12 || 
b. *frambwéji, -bwe-...: frábwé?zi Th ‘67 | -i 
Ch 43 | -bwezi Ch 754; Ni 45; Na 44 | -i Th 64; 
Ni 2, 75, 79; Ph 69 (enq. gén.) || 2. a. *fram- 
bwazi...: fräbwäzyè Mo 1, 23 | -bwazi S 31, 
36 (aujourd'hui) | -7, To 94 | -Y Mo 17, 777; 
S 19? | -L To 73 (J.H.; frábaci,,, enq. gén.) | 
-i Vi 43 (plutôt que A’ a) | -iye To 48 | -yé 
No 1; S 10; Th 29 | -é To 39 | -č Mo 64 | -yé 

Мо 44 | ze Mo 41 | -ye Mo 20, ‘29, 37, 42; 
Th 25 | -bwàzyé To 99; A 44 (néol); S 13; 
Th 14 | -£5 To 78 || b. *frambwáji,...: 
Jrābwàžņ To 24 | «fräboaïïyes A 12. 

C. a. *cohye d'ámouníre:'? koy d àmanir 
My 6 || b. "des souches de fr.:17 ... šòk... To 7 
|| c. "des plantes de fr.': plat To 6. 

D. ‘franc máürier': frá méri D 101.18 
E. 'ronce*;? Ni 19; Ve 6. 

! Noms de l'arbuste et du fruit donnés 
comme identiques à Ph 721, L 35 (not. 113, 
B' a), 113. 

? Rapprocher ces dérivés de FEW 21, 93b 
(2 a). Cf. not. 113 FRAMBOISE, А a, n. 4-5 
(sonorisation de la labiale à Ph 79) et v. B ci- 
dessous (syn. de Ph 45). 

3 Ajouter FEW 21, 93b (1), de méme que 
les pts supplém. de BRUN., Enq. 739 (D ‘133, 
Ne 71), BDW 12, 16 et CARL? (Th 779). — 
Réponse identique à Signy-le-Petit (France), 
selon le témoin de Th 82. — Cf. not. 113 
FRAMBOISE, А b, n. 6 (quelques divergences: 
D 136; Th 72; Ph 86). 

* Cf. not. 113 FRAMBOISE, A” a (quelques 
légéres divergences de timbre) et FEW 21, 
94a, 2 e В; corriger gaum. amponi en -6nf, 
-оипї et compléter par BDW 12, 29, *ampouní 
D 120 (cf. A” 1 a), Vi ^1; FRANCARD (nom- 
breux pts); Gloss. S'-Léger, *ampouóní ("des ~ 
bien au soleil"). 

` Comparer not. 113, A^ a, n. 9 et ajouter 
FEW, ibid. 

* Confirmé par FRANCARD [Ne ^48], HAUST, 
Chestr. *ampognè (Сой) et BDW 12, 29, 
«ampounié» (Ne 49). Cf. not. 113, A” a, n. 10. 

7 Cf. not. 113, А“ b, n. 11. 
* Cf. not. 113, A^ 1 a-b, n. 12-14 (sonorisa- 

tion de la dentale du radical, sauf à H 779) et 
v. n. 11 ci-dessous pour Ni 20. Rapprocher les 
formes classées FEW 24, 503a AMYGDALA de 
21, 94a et v. DFL; LÉON. 

? De méme que certains termes déterminés 
par 'rouge' (v. BSW 20, 16, 20, 31 [Ve 736]; 
49, 170 [Ve 40, Соо]; Wis.; TOUSSAINT), des 
réponses ont pu étre forgées artificiellement 
pour les besoins de l'enquéte: remarquer la 2* 
rép. de L 66 dè ómón [dé z] di suk so lé z ôp ô 
z ómón ‘des ‘framboises’ [de sucre] sur les 
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arbres aux "Pr". — Cf. DL (syn. B” a), DFL, et 

FRANCARD (extension de la zone de *dmonf). 

10 Cf. not. 113 FRAMBOISE, B, n. 19-20. — La 

confrontation des variantes du radical du nom 

de l'arbuste et de celles du nom du fruit est de 

peu d'intérét; remarquer seulement le conser- 

vatisme de B (sauf à To 94, S 19, Ph 69, L 4, 

...) par rapport à В“, la relative instabilité des 

passages s > z et $ > š et les formes souvent 

dissimilées fr- — fl- (v. VINDAL [A 731], *fram- 

bésieu; СОРР.; DEPR.-NoP.; BSW 55, 372; 

CARL 2). Ajouter les formes belgo-romanes de 

B-B', FEW 15/1, 239a *BRAMBASI. 

!I «Terme général» (‘il y a des rouges et des 

noires?) à distinguer de A” 1 b «cultivé dans 

les jardins». 
12 Cf; not. 113 FRAMBOISE, B 2 a, n. 21. 
13 Cf. not. 113, B 3 a, n. 22. V. CARL? 

*frambóji (Ch “50; Ph 42), BRUN., Eng. fráboZi 

Vi 9 (forme récente, comparer Vi 43). 

14 Désigne probablement l'arbuste. cultivé 
dans certains pts de la zone de A7”, comparer 

not. 113, В, n. 23 (sémant.). => V. DL (syn. A^ 2); 

DFL; CARLZ, *frambwéjt Ch ‘42; — remarquer 

*frambauji Ni 26, *frambwézi Ni 80, abbé 

MASSAUX. — En marge: dérivé en -ARIA: frá- 

bwazir A 12, cf. FEW 15/1, 239a *BRAMBASI 

(afr., nfr. framboisiére ‘terrain planté de fram- 

boisiers', dp. Lar 1872). 

I5 Même hésitation que pour le nom du 

fruit, cf. not. 113 FRAMBOISE, Ë“ 2 et n. 3. 

16 Litt. "cuisse (‘branche’) d’ *4.'. V. BSW 

50, 543 *cohyes d'ámouníres; BASTIN, Plantes, 

*cohe d'â. (My /5): «les *c. d'á. servent à 

*hóder (*hy-) lès moûssîs», c'est-à-dire rincer 

les pots à beurre à l'eau chaude (pour éviter 

que le beurre ne devienne rance); comparer les 

diminutifs *cohyé (-ELLU) d'âmouni, *cohyéte 

(-ITTA) d'á. (TOUSSAINT). 

17 Comp. not. 57 SOUCHE, А 1 et not. 32 

BUISSON, B 1. Remarquer Mars, "frambósi 

(forme ancienne); comparer not. 113 FRAMBOISE, 

B' 2 (néol); not. 112 GROSEILLIER, B, n. 12; 

not. 119 FRAISIER, D, n. 9. 

18 Proprement ‘mûrier cultivé’. Réponse 

d'enquête. Comparer not. 113 FRAMBOISE, n. l, 

où la rép. est concurrente. V. FEW 6/3, 154a 

MÔRUM, et not. 157 MÛRIER, A I a. 

19 Uniquement pour le framboisier sauvage 

à Ni 19 où l'arbuste cultivé est dit inconnu. 

Pour Ve, v. LoBET, «róh, framboisier, arbris- 

seau épineux tenant de la ronce, donne la fram- 

boise», non confirmé par Wis. — Cf. not. 36 

RONCE; not. 157 MORIER, F. 

115. RAISIN (carte 53) 

Q.G. 83 «du raisin; une grappe; un grain de raisin». 

La q. visait, en priorité, le raisin en grappe 

cultivé en Wallonie oü la viticulture, pratiquée 

un peu partout, a été florissante jusqu'à la fin 

du 19* siècle de Namur à Liège, et subsistait 

encore à Huy vers 1935-1940 .! 

À l'exception de My 6 (C) et du nord-est 
(*troke ‘raisin du pays, à petits grains’ et type 

A sporadiquement ‘raisin (étranger, de serre) à 

gros grains’, parfois spécialisé en ‘raisin sec’ 

[A II, n. 14 et ADD.]), l'ensemble du domaine 

connait des représentants de RACEMUS, diph- 

tongués (v. n. 2), francisés ou français (sud- 

ouest et sud). La forme ancienne en -h- (A D 

ne se maintient qu'en bordure orientale de 

l'aire de -Z- (hachurée sur la carte; comp. ALW 

1 MAISON et rem. To nord-est et A nord-est). 

Les réponses "des raisins’ pour "du r.' sont 

en italique dans le tableau (comp. ALW 2, not. 

3 DU, art. partitif). 

+ ALF 1129; ALPic. 267; ALCB 501; 

BRUN., Enq. 1333. 

A. ‘du (des) raisin(s)' 2 I. *reühin, *rè-...:? 

r&éhé D 34, 46, 64; W ‘32, ‘45; Ma 3, 4 (‘des 

beaux ~7), 9, ^14 (Petithan) | réhé Ve 40? (ou 
ré-?, J: Eubelen); My 1 (d’après M.-A. Libert). 

II ̂  *reüjin...: ræžē Na 1, 6, 19, 20, 30, 49- 

101, 712, 116, ‘120, 127, “128 (L. Wartique), 

129, 135; Ph 33, 53, 61; Ar 1; D 7-30, 36-40, 

58, 72, 73 | -ё° W 59 | -é Ph 42 | -& Ni ^102 || 

*rneüjé^? rndé" Ni “97 || *rwéjin...:? rweze 

Ch ‘19, 54; Ni 1, 36, 38, 39, 61, 72, 90, 112; 

Na 109: Ph 15, 16, 81; W 3 | -é Ni 19, 20; 
Na 44 | -é" Ch 43, 72; Ni 2, /5, 26 (areh); Na 

22. 23,107 || *rnwejé"...:7 rnwezé? Ni 17 | -é"y 

Ni 85 || *nwèjé": nwezé" Ch 337 || *rwajin: 

rwazë To ‘71 || *rójin, *ro-...:5 róze To 7, 28, 
48, 94; Ch “64 | -6° No 1 (Ch. Gaspar); Th 25 
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"reühin, *ré- 

*reüjin.., 

*reüzin... 

*rwéjin, *rwézin, *rwa-, *rwo-... 
== ‘rôjin, “KON, *rou-... 

"réjin, “rézin, ` ré-... 

+ "du, des” *r'zin(s) 

A *troke 

* 'vigne' 

Z ДА x 
77. zone de -2- 

D є E] s LÀ DE ees 

| -& То 73 (Ch. Gaspar) | rózë, To 27 | rózë° 
To 2 | rózë To 37 | -& To 73 (J.H. || rozé To 13 
| -&? No 2 | róZé To 24; Ch 16, 26, 27 (ou -è"ñ), 
28; Th 24 | «rajin» To “36, “57 | -é^y No 3 (Ch. 
Gaspar) | -2, S 19 (ou ró-) || *ronjin: rózé S 29, 
36, 37? || *roüjin, *rou-...:? razé Мо 1 (arch.), 
23, 58; S 31, 37 (ou ra); Ch 63; Th 14, 29, 46; 
Ni 33 | -é? Th 43 || rue To 43; A 12 (J.H.; ou 
rdiZn); Мо ‘5; S “17, 18; Ch 4; Th 2, 5 | -ey 
A 713, 18 | -èñ A “10 (J.H.) | -dy To 6 (Ch. 
Gaspar) || *réjin, *re-...:!! ге Ar 2; D 68, 81. 
84, 91, 94, 96, 101, 110, 773, 120; Ne 4, ^5,9, 
11, 22, 23 | rè- Ma 36. 
Ш. *reüzin...:? rózé A 37 (plus courant); 

Mo 20 (ou r&-, rè-), 64, ^75, “77, 79 | -èn 
Мо 37 | -èñ Mo 41 | -& Mo 44 | -éñ Мо “29 
(LH, 42 || *rüzin..:? rüzé A 2 | ru- A 7 
(ordin.) | гё, Mo 17 || *rwéezin...:'^ rweze L 66 
| An Ve 1 | -é My 3 | -é"n My 6 || *rwinzé": 
rwézé A 60 || *rwazin, *rwo-...: rwazé To 39, 
58, 99 | ém А 55 || rwóze А 37 (employé par 
les vieux) | rwo- A 50 | rwó- A 720, 28, 44, 52 
|| *rézin, *ré-, *ré-...:5 еге To 1, 71; A 7; 
Мо 9; S 1; D 123 | -2у My 2 | -e"j!$ My 1 | -e 
Ni 45 | rézé Mo 64; S 10, 13; Ve 38; B ^1, ‘19: 

TOME 6 
CARTE 53 

Ne 32 | -& 5 6 | -ё Ni 6 | rézé To 78; A 1; 
Mo 1 | -é Ni 17 | rèzé Ch 4 (J. Renson), 61; 
Th 54, 62, 64-82; Ni 11, 36, 61, 93, 107, 112; 
Ма 130; Ph 6, 11, 37, 45, /47, 54, 69, 79, 84, 86; 
W 21, 35-36, ‘42, 59 (Moxhe); H 8, 21, 27, 50, 
53, 69; L 1, 39 (re-), ‘50, 66, 85, 87, “90, 101, 
114, 116; Ve 40-47; Ma 1, 19-35, 39-43, 51, 53; 
B 2-15, 21-33; Ne 14-31, 43, 44 J.H), 47, 60, 
63; Vi 736, 37, 46 | -& Ne 33, 39 | -ë* Th 53 | 
-ëy Vi 18 | -Æ Ni 80, 97, 98 | -é"„ Ni 28 | -é 
Ve 6, 26 | -è Ve 32; Vi 2 | -&, Ne 49 | -añ W 63. 

IV. ‘du, des! *r'zin(s)...:" rzé D 132, 136: 
Ne 44, 51, 57, 65, 69, ^70; Vi 6, 8, 13, 25, 35, 
^42, 43, 46, 47 | -& Vi 16 | -& Vi 38 | -èy 
Vi 721,27 | -èng Vi 22 || - Ne 76. 

B. ‘des (de la)" *troke(s):5 tròk W 1, “8-10, 
13, 30, 739, “42, "56, 63, 66; H 1, 2, ‘26, “28, 
37-739, “42, 46-50, 67, 68; L 1-19, /32, 35, 43, 
45, 775, 87, 94, “99 ("ае la' dèl ~), 106, 113; 
Ve 24, 31-35; Ma 12. 

C. ‘de la vigne':? dòl vifi My 6. 

! Cf. EMW 5, 1-64; DW 7, 68-80; WARNANT, 
Cult., 225-6... Le raisin «se cultivait à Torgny 
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[Vi 43] au siècle dernier pour y faire du vin; 

le témoin a encore vu le ‘bac’ en pierre d'un 

ancien vigneron oü l'on foulait». En marge: 

in viñóp W 30, litt. "ипе vignoble' ‘une 
vigne'; DL *vignóbe 1; DFL; FEW 14, 473a 

VINEA. 
? Classement opéré en fonction du traite- 

ment de c + e, i > h intervoc. > £ > z (REMA- 

CLE, h2, 67-69 et ALW 1, c. 56 MAISON) et de 

l'évolution de la préton. + y (apic., ahain. roi- 

sin, fr. raisin), comparable à celle des stades 

dipht. anc. "ei", ‘oi’ accentués sur le 1° (É...) 
ou sur le 2° élément (wè, wa, б, di...). — Ajou- 

ter les formes treü- FEW, 10, 12a RACEMUS (> 

*-IMUS). 

3 Arch. probablement plus étendu jadis 

(mentions limitrophes avec le namurois; trin- 

hin, L-Ve, BSW 29, 197 et GRANDG. II, 291; 

*réhin d’. tchin, litt. "т. de chien’, fruit du 

troéne, BSW 20, 228 [Ve 36]; ajouter *réyin 

Ma 1 (h amui), d'aprés BSW 65, 79). — Cf. 

DFL; ViLL.; Scius; BASTIN, Plantes et Phonét. 

17, «réhig». 
^ Prolongation vers le sud de l'aire nam. et 

brab. h > Z: CARL 2 [Ph 752] (et *rujin Na “88; 

D 765); BRUN., Eng. [Ph 559, '62...]. 
5 Altération du précédent (insertion de n 

inorganique ou contamination?). V. les formes 

de Ni 17, 85 et n. 7. 
5 Dit «inconnu» à Ch 4. — Corr. FEW, 

ibid., 12а Tamines [Na 787] néie Z 24, 

261 en Gembloux [Na 22], *rwéjin ibid.; 

v. CARL? *rwé- Ch 719, 43, “60, 61, *rwé- 

Ch 754. 
7 F. altérée de *rwéjin. Contamination de 

*nwéj 'noisette'? (Cf. n. 5). Confirmé, à Ch 33, 

par CARL2, *nwéjin (et *rwéjén). V. aussi 

nwèžē Na ‘87, ZRP 24, 15 et 261. 

$ Remarquer -Z- dans To nord-est et A nord- 

ouest et comparer BAL, 'les' roûjé. V. aussi 

CARL, trojin Ch “1, 79, 28, 729, 33, 735, “36, 

61, Th ‘34. : 

? Comparer la nasalisation *ronjin, syn. 

*róü- Ch “6, DW 2, 35. 

10 BourG. *rójin; v. n. 8 pour Th 24. 
п Forme pouvant procéder de *reüjin 

(réduction de la diphtongue ancienne "ei 

ou avoir subi l'influence fr., cf. BRUN., Enq. 

(D 7105) et les formes *rézin environnantes 

(HD. 

12 Comparer Em. LAURENT [Mo 41], «reu- 
zégne» pour le timbre de la nasale finale. 

13 Corr. [A 7]. «le plus fréquent»; com- 

parer HAUST, cah. A 2, dé ruzé. Ajouter FEW, 

ibid. 
14 Forme ancienne probablement emprun- 

tée ou refaite (cf. A II et comp. à l'ouest 

rwèzé, DEBRIE, Suppl). Désigne le raisin 

sec; v. DL (sens second.: ‘cerise séchée sur 

l'arbre"); DFL; Wis., TOUSSAINT (Ovifat), 

*rwèzé (plus généralement *corinté, v. ADD.); ` 

BASTIN, Plantes, *rwëzén (-ég My 3 [Sour., 

syn. «róhij»], ‘5), *rózin (id. VILL., SCIUS). 

15 Formes fr. adaptées à la phonétique locale 

et parfois concurrentes. Cf. DL, DFL; FRAN- 

CARD, ATTEN, HAUST, Chestr.... *rèzin; GAZ., 

Cult. 252, *rezén. 

16 Sous, *rézin; ZRP 17, 429 et 18, 261, 

rëzen et Enq. Legros, «rézé",, sic!». 
17 Formes qui n'apparaissent qu'aprés 

voy. comparer les formes pleines sous Ш 

(*ré-) et v. BRUN., Enq. p. 230-1; Mass., *dés 

r'zins d’ késse, “ine grape du r'sins; DW 27, 

141 [Ne 66]... 
18 Type 'troche(s)' “grappe(s)', générale- 

ment plur. (explicite à W 30, H 38: «des "rr. 

= du raisin»; cf. DL), désignant le ‘petit rai- 

sin du pays’, opposé à A HI ‘r. à gros grains, 

de serre ou étranger' (à L 1, notamment) ou 

au ^r. sec" (Wis.). Rem. “ine tr. di vigne Ma 

12 (r. ou grappe?), comp. not. 116 GRAPPE, n. 

1. Compléter FEW 13/2, 155b TRADUX (Ve, 

Ma) et v. EMW 5, 5 (variétés cultivées à 

Huy: “li p'tite tr., “li grosse tr.). 

19 Emploi isolé, syn. de *réhin selon DFL, 

non confirmé раг l'Enq. (A Ш, n. 14). FEW 14, 

472a VINEA (d'aprés BASTIN, Plantes); absent de 

BSW 50 et de TOUSSAINT. 

ADD. Raisin(s) sec(s). 

1. "des corinthes':! kórét D 25; Ne 9, 722, 

^23 || "des corinth-ins':? kórété Ne 14 («petit 

raisin de Corinthe»), 16 («id.») | -é" My 6 || 
"des corinth-ines':? kérétèn Н 38 (= ‘raisin 

fané" fèné), 67 | -én Ni 20, 80 | kò- L 29 | 
kérétin Na 79; Ma 39 | -én H 21 | k@rëtin 
Na 1,84, 135 | kò- D 25, 36; B 5, 16; Ne 9. 

2. ‘un, des! *córin(s): kóré Na 797, 135. 

3. "du тл *tchitché? cicé Ma 39. 

4. "des raisin-ets':? rôzinè S 29. 
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! «Plus grosse que la kórétin» D 25 (v. n. 3). 
Généralement fém., cf. FEW 10, 12a RACEMUS 
et 2, 1184b CORINTHUS. 

? Dimin. (NU) du précédent; cf. VILL.; 
SCIUS; TOUSSAINT, *corinté, syn. *rwézé (A Ш, 
n. 14); FRANCARD... Ajouter ces formes FEW 
ibid. 

“ Dimin. (INA); cf. DL; DFL; DBR 22, 195 
(textes d'archives de Warfusée); PIRS.; LÉON.; 
CARL... et comparer HosriN [D 25], *córin- 
tine; MASSAUX [Ni 26], *corinténe. 

F 

^ Rép. assurée à 135 («r. sec de Corinthe»); 
rapprochement avec le nom du fruit étuvé 
(pomme, prune...) ou de la marmelade dont on 
recouvre les tartes, cf. ALW 4, pp. 331-2, 
333b. 

` Dérivé de *tchitche ‘fruit tapé’: cf. ALW 
4, 325; BTD 8, 307-9 et vol. ultérieur. 

* Dimin. (-ITTU); ajouter FEW 10, 12b 
RACEMUS. 

116. GRAPPE DE RAISIN (carte 54) 

Q.G. 93 «du raisin; une grappe; un grain de raisin». 

Typique du nord-est, l'aire de *troke et déri- 
vés (A) est progressivement infiltrée par le fr. 
'grappe' (avec maintien à l'ouest de l'initiale 
étymologique sourde et adaptation sporadique 
à la phonétique locale). 

Remarquer 'troupe' dans les centres urbains 
de Na et D, parfois synonyme de A et *créte 
dans Vi-sud. Quelques lacunes sans doute fac- 
tices (Mo 9, My 4, B 5, 16). V. aussi not. 147 
TROCHET. 

+ ALF 1832; ALCB 504; BRUN., Eng. 797. 

A. "moche! "oke! tròk Ni 2, /5, 6, “9, 17- 
20, 26, 28, 45, 85, "97, 98, “102; Na 1 (syn. В), 
6, 19, 720, 30, 49, 59 (rare), 79, 84, 99, 101, 
120, 7128, 129; Ph 33 (rare); D 15 (-g), 25, 30, 
34, 40, 46, 58, 64, 68, 91, 100, 101; W (y com- 
pris “8, “9, 732, ‘36, 739, 42, “45, 756); H (y 
compris “26, 739, 42); L (sauf 39; y compris 73, 
“32, 750, 775, “90, 799); Ve (sauf 44); My 6; 
Ma 1-29, 36, 39, 42, 46; B 12; Ne 4-/5 (arch.), 
9. — Dérivés: a. 'trochette' (-ITTA):? trokét My Í 
(A. Lerho), 3 || b. "troch-elette (-ELLA + -ITTA)? 
trôklèt B 7 || c. "trochée* (-АТА):* reet Vi 37 || d. 
'troch-elée' (-ELLA + -ATA)? trôklèy Ma 53. 

B. 'troupe*:? tròp Na 1; D 38. 
C. *créte:? krèt Vi 8, 27, 38, 46, 47. 
D. 'ртарре':® *сгаре...: krap No 2; To 13 

“36, 37 (ou grap: èn byèl ~), 39, 43, 57, 58, 
"71, 99; A 2, 710, 28 (ou grap), 37, 44, 55, /57, 
60; Мо 1, ^5, 17, 23, 729, 37 (-0-, A. Botte- 
quin), 41, 42, 58, 79; S 1, 13, 19, 29, 31, 36, 

` 

37; Ch 719, 26 (ou grap), 28, ‘54; Th 2, 5, 24, 

25; Ni 1, 33, 39, 90 || *grape, *grépe...: grap 
No 1, 3; To 1-7, 24-28, 48, 73, 78 (-à-), 94; 
А 1, 7, 12, 50; Mo 20, 44, 64, ^75; S 6, 10; Ch 4, 
16, 27, 33, 43, 61-72; Th 14, 29-82; Ni 11, 36, 
38, 45, 61, 72, 80, 93, 107, 112; Na 22, 23, 44, 
59, 69, 107-127, 130, 135; Ph; Ar; D 7, 36, 68- 
96, 110-136; L 1, 39; Ve 40, 42, 44; My 1,2; 
Ma 24, 35, 40, 43, 51, 53; В 1-4, 6, 9, 11, 14, 
15, 719, 21-33; Ne; Vi 2, 13-25, 35, ‘36, ‘42, 
43, 46 | grèp° Vi 6.10 

! Cf. FEW 13/2, 155b TRADUX (et BTD 42, 
332 pour tru[c]hes, -kes “gr. de raisin" de 
HAUST, Médic. liég., n. 437); DL, *troke 1; 
DFL; DRo; ... et not. 115 RAISIN, B, n. 18 (dis- 
tinction sémantique entre *troke et 'raisin' en 
liég.). Pour My 1, v. VILL., SciUs, BASTIN et 
A à, n. 2. En marge: “roke ‘de vigne": -- veri 
L 114 (di); -- vih Ve 37 (du), 39 (du); Ma 12 
(di); *tr. "de *pétches' (sorbes, cenelles) B 16; 
"tr. 'de cerises, de noisettes' D 68 (òn bèl t. di 
nés). V. not. 147 TROCHET, А 1, n. 2. 

? Trochet (noisettes, fruits; not. 147, A 3), 
groupe (de personnes, de choses semblables), 
faisceau de gerbes dressées (v. vol. ultérieur). 
Cf. DL, DFL, Rem., Gloss., BSW 20, 197 
(sens à inverser); VILL., Scis... FEW, ibid., 
156b (ajouter le sens). 

* Ajouter le sens FEW, 13/2, 156b TRADUX 
et v. not. 147, A 9. 

^ Traitement gaumais de palatale + a > -ly, 
BSW 37, 220 (et 374 «tréché» [trécé], -ELLU); 
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GRAPPE de raisin 

*troke 

*trokéte 

"trok léte 

"trétchíe 

*trok 'léve 

"trope 

*créte 

"erope 

*grape 

“grape 

x “grëpe 

E X Ж, E D 
р EEN 

-— 

|. *erape 
H 

ï 

xb n 

v. Gloss. St-Léger, *trotchíe “gr. de fruits (ceri- 

ses, groseilles}; Maus [Vi 38], «trèchï, gr. 

de fleurs, de fruits; trochet». Ajouter le sens 

FEW 13/2, 156b et v. not. 147, A 4. 

5 Ajouter FEW 13/2, 156b (avec nam. tro- 

klée "trochet", d'après PiRs.; v. LÉON., *tro- 

cléye ‘grappe’; HOSTIN, id. ‘grappe: trochet”... 

et not. 147, À 11. 

6 Terme général (groupe, troupeau, ...'), 

rural et arch. en liég. (DL). Comparer nam. 

trope f. ‘grain de raisin’ (GRANDG. П, 453-4; 

Pirrs., syn. A), Giv. troupe ‘groupe de fruits’ 

(WASLET) rangés FEW 17, 374b mhall. 

TRÜBE, avec renvoi à 17, 360b all. TRAUBE; 

classer en fait l'ensemble FEW 17, 398a 

abfrq. THORP (cf. BTD 40, 121). V. not. 147, 

B1,n.4. 
7 Déformation de 'grappe' selon BRUN. 

Eng. 797: krèt Vi '9 et D, n. 8, mais peut-être 

motivé par l’idée de superposition des grains 

sur la grappe et correspondant au fr. crête 

(comp. *crète de bois, ALW 5, 64b), HAUST, 

Étym. 60; FEW 2, 1353a CRISTA; v. encore 

TOME 6 
CARTE 54 

l'ancien liég., verv. *créte de petits pains cuits 

ensemble, FEW 16, 371a abfrq. *KRATTO 

(comp. pour le sens: 1578 «trois trock de 

miches», BTD 58, 243 [Lorcé]). 

8 Forme française. Persistance de l'occlu- 

sive sourde à l’ouest (v. carte et comp. ALW 1, 

C. 33 ENGRAISSER; ALW 9, c. 52 ENGRAISSER 

une roue; ALW 5, not. 161 GRAISSE). Cf. FEW 

16, 359b, germ. *KRAPPA "Crochet (anam. 

crappe, 15° sJ); WARLAND 105; DW 8-9, 106 

(crape, 13° s). Compléter par Mass [To 7]. 

*crape; LEPoiNT [Mo 64], «crappe»; CARL? 

*crape Ch "1,33, /35, 61; etc. 

? Palatalisation de la forme en -a-. V. BRUN., 

Enq., grèp Vi ‘5 (absent de Mass.) et krêp Vi 

2. ‘4, 7, 25, “26; BSW 37, 219; ZÉLIQZ., 

*grépe, ... et comp. ALCB 504 (f. krèp, grép). 

10 Complément ‘une ‘rouke de raisins 

blancs! Ma 1; BSW 65, 79, 294 et FEW 22/2, 

71b; à rapprocher de *rouke ‘motte (de terre, 

charbon, ...)', 16, 741a fl. RUIK. V. not. 53 

RABOTEUX, ROCAILLEUX, ADD. B 7 a et vol. 

ultérieur, MOTTE de terre. 
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117. GRAIN DE RAISIN 

Q.G. 83 «du raisin; une grappe; un grain de raisin». 

Carte peu intéressante: emploi sporadique 
de 'raisin' d'ouest en est (A), types généraux et 
peu spécifiques (B, D), traduction du fr. 'grain 
(de raisin)' (C) (le tableau, qui synthétise les 
données au maximum, distingue, dans ce cas, 
"troke ‘raisin’ (en ital.) et *troke ‘grappe’ (entre 
crochets), mais ne tient pas compte du déter- 
minant "е raisin). Remarquer *tchike, 
réponse unique (E, n. 5). 

* ALCB 505. 

A. ‘un raisin':! A 37; S 29, 31-37; Ch 4, 16; 
Th 72, 5, 29, 46, 62; Ni 1, 19, 33, 93, 98, 107, 
112 (J. Renson); Na 1, 44, 49, 79, 112, 7120, 
129; Ph 6, 69, 84, 86; D 25, 58, 64, 81, ‘91, 
101, 113, 120, 123; W 3; H 69; My 1, 3; 
Ma 24, 39, 42, 53; B 2-4, 14, 22, 24; Ne 9,15, 
20, 24, 26, 44 (J. Renson), 57, “70; Vi 2, 25. 

B. ‘pois (de raisin, de *troke, de vigne 
[Му 6])":? Na 99; Ph “47; D 15, 34, ‘91: W /- 
13, 30, 739, 42, 56, 63, 66 (pÉ); Н 2, 8, [21], 
26, 37, 38, 49, 50, 67, 68; L 1, 2, “3 (pÉ), 4, 
7, 14, 19, [29], 732 (pÉ), 35, 39, 43 (pÉ), 45, 
^50, 61, 66, 75 (pÉ), 85, 87, ‘90 (pÉ), 94, "99 
(pÉ), 101, 106, 113, 114, 116; Ve [1, 6, 8], 24, 
[26], 31, 32 (pÉ), 34 (pÉ), 35, 38, [40], 41, 44; 
My 2, 6; Ma [2-9], 72, 29 (pÉ); B 12, 15 (pwè 
d trok), Ne "22, "23, 31. 

C. ‘grain (de raisin, de *troke)':3 No 1, 2, 3 
(gré^y); To 1, 2 (gré), 6 (gray), 7, 13, 24 (gré), 
27, 28, 736 (gré), 39-48, 57 (gré), 58, 71, 73 
(gré, gro), 78-99; A 1-10, 12 (grèn), ^18 (gre), 
720, 28-60; Mo 1, ^5 (gra,ñ), 9, 20, 23-64, ^75, 
79; S 1-29, 37 ("manger un g.'); Ch 26 (gré), 
27, 28, 43 (gré"), 61, 63, “64: Th 14 (gré), 24, 
25 (gre), 43 (gré°), 53, 54, 64-82; Ni 2-17, 20, 
26, 28, 36 (gré), 38-61, 72 (gré), 80-90, “97, 
102, 112; Na 1, 6, 19, 720, 22, 30, 59, 84, 101, 
107, 109, 116, 127, 130, 135; Ph 711, 15-61, 79, 
81; Ar; D 7, 30, 38, 40, 68-73, 84-96, “100, 
101, 110, 132; W 21, [35-736], “45, 59 (gré); 

Н 7, 27, 728, 739, “42, 46, 53; L 39; Ve 47: 
Ma 1, 19, 20, 35, 40, 43, 46, 51; B "1. 6,9, 11, 
^19 (gré), 21, 23, 27-33; Ne 4, 5, 14, 16, 33, 
39, 43, 44 (J.H.), 47, 49, 60, 65, 69, 76; Vi 6- 
16, ^21, 22, 27, 35, "36, 37,38, “42 (grié), 43, 
46-47 tert, É.L.). 

D. "pépin (de raisin)':* Ch 27, 33; Ni 19, 20; 
Na 23, 135; D 467; W 732, 59 (Moxhe); Ve 40? 
(J. Eubelen); Ne 11. 

E. *tchike “Че raisin": Сте -- Ne 635 

' Cf. not. 115 RAISIN (détail des formes) et 
FEW 10, 12a RACEMUS (part! Gondc. [Cochet] 
rozjé ‘grain de raisin"). 

? Terme général, souvent pris au sens de 
“baie (de sorbier [not. 131, 1 b, n. 2], gené- 
vrier...)' et parfois de ‘cosse’ (de genêt not!, v. 
not. 173, ADD. œ 15)'. V. pors, vol. ultérieur 
(var. seules dans le tableau); FEW 8, 606b 
PISUM (uniquement le liég.); Wis. *peüs d' 
troke. Syn. de C en hutois, EMW 5,31 (*pwès 
d’ troke). Pour le déterminant, cf. not. 115 RAI- 
SIN, B et C; not. 116 GRAPPE, A. 

3 Traduction littérale de l'intitulé de la q. 
Cf. vol. ultérieur, GRAIN (de céréale) et FEW 4, 
228a GRANUM. — Pour le déterminant, cf. n. 2. 

* Cf. not. 81 PÉPIN, A pour les formes et 
FEW 8, 208 PEP- (ajouter le sens?). Confusion 
possible avec la graine du fruit: pèpé D 120; 
pipyó B 22 ('-illon', ibid. 209a et not. 81, A^). 

* Sens métaphorique et plaisant, probable- 
ment motivé par la chique de tabac (fr. pop.) 
ou le bonbon sucré (liég. *tchike), FEW 13/2, 
371b TSIKK-, mais l'aspect arrondi peut évo- 
quer aussi la bille à jouer, DL; FEW 17, 35a 
all. SCHICK et not. 96 AVORTONS DE FRUITS, F 1. 
Comparer vol. ultérieur, SEMENCE DE POMME DE 
TERRE ("tchike et dér. dans D-sud, Ma, B, Ne et 
Vi-nord). m 
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118. FRAISE (carte 55) 

Q.G. 116 «fraise, fraisier». 

Type unique (à l'exception de C, dans l'est 

malmédien), dérivé dans l'extrême sud (B et n. 

8 pour le sens), probablement altéré ou conta- 

miné au nord-est (n. 5) et dont la formation 

pose elle-méme probléme en francais. Quel- 

ques lacunes (To 39, Mo 20, 23, S 6) sans 

doute factices. Rares mentions des variétés du 

fruit (ADD. o) et données parémiologiques 

fragmentaires (ADD. B). 

+ ALF 608 et suppl.; ALCB 642; ALLR 122; 

BRUN., Enq. 736. 

A. 'fraise". І. *frése, -ё-...:! frés To 48; A 44; 
Mo ‘5 (-2), 29, 42, 44, 79; S 10 (ou -7-), 13; 

Ph 86; D 34; W 1, 66 (-2); Н 1-8, 26-53, 69, 

"10; L 85; Ve 47; Ma 9-29, 40-43, 51, 53; B “1 

(ou -ё-), 6-33; Ne 26, “50; 60, 63, 76 | frés 
To ‘71 | frés W 63; H 21 | rës To 27 (-z), 78 

Cz); A ‘32, 50; Mo 37, 41, 58; S 1, 19, 31; 

Ne 33,39, 47, 49 | frès To 2 (-é/e-), 58 (ou -ё-), 

94 (-éz,), 99; A 1; Mo 1 (C2), 9 (-2), 17 Cz), 64, 
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^15 («fraise») | frès No; To 1, 7, 13 (èn), 28 

(tém. jeune; -é-, tém. âgé), 37 | fres To 6 || 

+frise:2 fris A 2,7, 20 (-I-), 28, 37, 52, 55,57 

(«frise»), 60; Mo 17 (qqf.) || *freuse: Dës 

To 73 (ou -z; -és). 
П. *fréhe, -hye? fréh D 64; W 35-36 (ou 

-y) | fréz W 21 || "fréie, -&-...:* frés To 24; 

S 29, 37; Ch 4, 16, ^19, 26-28, 54 (-Z), 61,63, 

“64, 72; Th 5 (-2), 14, 24, 29-53, 64, 82; Ni 2, 

5, 6, 9,11, 19-39, 61, 72-93, 98, “102 2), 

112 (ou -é-); Na 1-30, 49, 59, 79-135; Ph (sauf 

86); Ar; D 7-30, 36-46, 58, 68, 73-96, ^100 

(CA, 101-120, 123 CA), 132, 136 (-2); W 3, 32 

(J.H.), 59; Ma 1, 35-39, 46; Ne 9-723, 31, 32, 

43, 44, 51 (-5, 57, 69 (-2), “70 (-2); Vi 2, 6,8 

(ou. -2), 13 (ou -Z), 18, 21, 22 (ou -2), 25, 27, 

38 (ou -Z) | frés Ch 43; Ni 17, 107, 112 (ou -é- 

у; Na 44, 69 | fre Ch 33 | fres S 36 (ou -2-); 
Th./2 (ou -s), 25, 54, 62; Ni 45, '97; D 72; 

W “45 J.H); Ne 4, 75, 24, 65 (-2 | frèg Ni 1; 
Vi 16 | freys Vi 35, 36 (-2) | frè,$ Vi 42, 47 || 
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*frije...: fris To ‘10, 43, 57; A "40, 12, 13 
^18 (-I-); Th 72, 73 | fri? To 736. 

А“. "fréve...? fréf W “8, 10 (ou "des" kfréf) $ 
13, 30, 739, 742, "56; H 67, 68; L 1 (A. Gobiet), 
173-116 (et A I à 85); Ve 1-45; My 1,2,4; Ma2- 
4, 2 (v. AD; B2, 3 | -ë- L2 || *frive: frif B 4, 
S 

B. "fraisette' è *frajete: frazèt Vi 37, 38 (v. A 
ID, 43, 46. 

C. ‘rouge fève": rog féf My 3, 6.2 

H 

' FEW 3, 748-749: du lat. pop. FRAGA, plur. 
collectif de FRAGUM ‘fraise’, pris comme fémi- 
nin (afr. fraie, rarement attesté) et finale analo- 
gique sur framboise (not. 113, B, n. 19). Ajou- 
ter FEW 3, 748b les formes en *-se; v. aussi 
DFL; FRANCARD; ... — Classement opéré en 
fonction de la palatalisation de a + y et de -s, 
-z > -$, -Žž (vaste zone au centre et au sud, v. c. 
et n. 4). 

? Fermeture en -7. Comparer not. 113 FRAM- 
BOISE, B II a, n. 21 et v. Corr. [A 7], fris, syn. 
frés; VANDEWATT. [A 2], «frîze». — Corriger 
War. Philipp. friZ (< ALF) en War. [1] *frése, 
Philipp. *fréje, FEW 3, ibid. 

* La situation de ces mentions en lisière 
orientale de -5, -7 et dans la zone -hy intermé- 
diaire entre le nam. et le liég. plaide en faveur 
du procès ancien -$, -£ > -hy > -h (ё, -ž > 
fréx > fréh; cf. REM., А2, 200-4, et Différ. 122- 
4) ou d'une réfection analogique sur *fram- 
bâhe [-ày| (not. 113 FRAMBOISE, B 1 et not. 
151 AIRELLE, A Í a pour D 64) plutôt que pour 
un traitement accidentel f > h (REMACLE, А2, 
105, 109, 388). 

^ Palatalisation probablement récente, cor- 
respondant à l'évolution de s + y intervoc. 
(coincidence presque parfaite à l'est, dans W- 
ouest, H-ouest, D extréme est, Ma-ouest avec 
ALW 1, с. 56 MAISON) ou influence des formes 
de 'framboise' (S-sud-est, Ch, Ni, Na-ouest, 
Ph-nord et sporadiquement dans D). V. n. 1, 
ajouter les mentions de l'o.-w. et du gaumais 
FEW 3, 748b et comparer CARL.2, *frénje Ch 
61; Corr. *fréje. 

? Wartburg, FEW 3, 749b, conteste le croi- 
sement FRAGA + FABA ‘fève (de marais) de 
J. HAUST (DL et BTD 8, 467), qu'il estime 

l'insertion au stade *free d'un -v- antihiatique > 
J- Envisager peut-être l'altération phonétique 
de -g- en -v- (GRANDG. 1, 222 et comparer it. 
fragola, fravola [-ULA]). — Ajouter le dimin. 
"frévéte, FEW 3, 748 FRAGUM, d'aprés ViLL. 
(uniquement le simple chez Scirus); BASTIN, 
Plantes: *lés fréves dés bwas, c'è tot frévètes 
Му 1.— Cf. C, п. 9 et not. 119 FRAISIER, C, n. 8. 

€ Comparer not. 111 GROSEILLE, A II: "des" 
gzal L 4, 7. 

7 Formes salmiennes (-i- < -é-) à ajouter 
FEW 3, 748a FRAGUM. 

° Proprement ‘fraise des bois" à Vi 37 
(réponse unique) et 38 (comparer n. 5). V. Gloss. 
S'-Léger, s.v. fréyjt, «frajette» à Vi 46. Ajouter 
les mentions gaum. de ce diminutif (-ITTA) à 
FEW 3, 748b FRAGUM. 

? Désignation archaique, parfois supplantée 
aujourd'hui par A^; comparer BASTIN, Plantes, 
*rodje féve, et *fréve, -éte (n. 5); TOUSSAINT 
(Ovifat), *dés rotchès féves, arch., syn. *fréves. 
— Remarquer l'ouverture du timbre: DFL, id. 
(mais *féve BTD 8, 467; 14, 347), not. 119 
FRAISIER, C, n. 8 et fef My 3, 6, Ve 41 à la q. 
197 «fèves». Ajouter FEW 3, 340 FABA. 

ADD. «. Espéces de fraises (documentation 
fragmentaire). 

1. 'triomphe':! rrióf L "50. 
2. 'Saint-Lambert':2 së lábér L “50. 
3. ‘belle de Paris": bèl di Pari L “50. 

B. Parémiologie — Folklore. 
Al pènkwt, il a dè frèš a kut | ó vènèréy (= le 

dimanche suivant), i d a tu griméy | ó уёпёгар 
(= le dimanche suivant), êl só ó dyap "А la Pen- 
tecóte, il y a des fraises à *cueudre (‘cueillir’) 
| au Vénéré (Trinité), il y en a tout grené (?, 
criblé, à foison; comp. not. 97, D) | au Vénéra- 
ble (Fête-Dieu), elles sont au diable? Ni 1. 

| DFL, *rriyonfe di Lidje, fr. précoce propre 
au pays de Liége. — FEW 13/2, 311b TRIUMPHUS. 

? DFL, *Sint-Lambért, grosse fr. de Saint- 
Lambert; EMW 2, 216; 8, 102. 

? Comparer Сорр., “al Pint'coute, il a dès 
fréjes à coude | Au Vènèré, i d'a tout grimé; au 
Vénérábe, èles sont-st-au diübe. — Autres ver- 

«semantisch zu weit entfernt», au profit. de sions, ALW 3, p. 339a et EMW 13, p. 39. 
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119. FRAISIER 

Q.G. 116 «fraise, fraisier». 

Calqué sur la not. 118 FRAISE (+-ARIU), le 

tableau synthétise les données de A I et H 

(*fraisier', pour les divergences, v. n. 2) et isole 

les archaismes (A^, *frév'ht, *fravi, ...) ainsi 

que les formations analogiques (A). 

Réponses non spécifiques à l'extréme ouest 

et en quelques points de l'est (D) oü le dérivé 

de 'fraise' doit être connu. Lacune à D 96, pro- 

bablement factice.! 

+ ALF 608; ALCB 642r; ALLR 122; BRUN., 

Enq. 737. 

Dérivés de 'fraise' + -ARIU:? 

A. LII: - No 3; To 2; A2, 37; Mo 79; S 1 
(ou D. 13, 19 (ou +0), 29 (ou -/), 36; Ch 16, “19 
(«fraijf»), 26-28, 61, 72; Th 2, 14, 29, 43, 46, 
“51,53, 54, 62, 82; Ni 11, 20 (ou -Ñ -i,, Arde- 
voor), 45, 85, “97, 107, 112; Na 1, 44-79, 99, 
101, 107, 112, ‘120, 127, 129, 135; Ph 711, 15- 
42,53, 54,81; Ar; D 15, 25-27, 30, 34-68, 73, 
81, 84 (ou D. 91, 94, 101, 103, 110-136; 
W 1,3, 66; H 1, 39, ‘42-53, 69, “70; L 85; 
Ve A7: My 2; Ma 1, 9; 19-29, 36-46, 51, 53; 

B /1, 6-28, /31-33; Ne 9, 14-26, 32, 43, 44, 51, 
57, 69, ^70; Vi 2, 8, 13-22, 35, 36 | - То 27, 
37; А 7; Mo /5,9,17; S 6, 37; Ch 33, 554, 63, 
“64; Th 24; Ni 1; 2, 28, 735, 72; Na 22, 23, 
109, 116; Ph 61; D 7, 72, 96; W 21, 32 (ou 
-i), 35, 736, '45 (ou -D; Н ‘26, 38; Ma 35; 

Ne 4, /5,65 | -i Ch 4, 43; Th 64, 72, 73; Ni ^5, 
6, ‘9, 17, 19, 26, 33-39, 61, 80, 93, 98, 112; 
Na 6, 19, “20, 30, 130; Ph 6, 45, “47, 69, 79, 
84, 86; D ‘100; W 59, 63; H 2, 8, 21, 27, 228, 
37; Ne 11, 31; Vi 6, 25, 27, 38, ‘42, 47 | -i, 
S 10 | -+ Ni ‘102 || -ï, To 94 | -yê A 710, 713 
Clye) |- A 12 | =ï, To 24 | -iye А ‘18 | -iye 

To 48, 58 | -i, To 73 (ou -yu, frézi,) | -yè 

A 28 | -ye To 43 | -yé To ‘71; Mo 44; A “52 
(ou -у@) | -yé To ‘57 | -ye A 720, 50; Mo 37, 
41 | -ye Th 25 | y& A 1 || -yë Mo 1, 775 («frai- 
siè»): Ne 33, 39, 47, 49, ‘50, 63, 76 | -yè 

Ne 60 || -yé No 1, 2; To 1, 99 («fraîzier»); 

A 55, 60 (ou -у@); Мо 729, 42, 58 | -yé A 44; 
Mo 64 | -ié To ‘36 | ;é To 78 | -é To 13, 28. 

A^. 1. *frév^hi, -^yi? fréfhi Ve 41 (ou -vhi), 
42 (14), 45 | Ne 38. 

П. "frai? fravi W 30; L 1 (A. Gobiet), 3, 

4. 39, “50, 61 (areh) || *frévi...5 frévi W ‘8, 
10, /39, ^42 (qqf.; cf. D; H 67,68; L 1 (qqf.. 

A. Gobiet), 7-35, 45, 61, 66, 87, “90, 94, "99, 

101-116; Ve 1, 6, 26, 34, 35, 37, 39, 40, 44; 

My 1; Ma 24, 12; B2, 3 | -FL 2; Ve 31, 32 | 
-i Ve 8, 24 || *frivi: frivi B 4, 5 (M. Servais; -ff, 

M. Rinck). 

A”. 'frais-enier':? frésné S 31 (ou frés-) | 

fréfni Th 5. 
B. 'frais-etier':? *frajéti...: fraZéti Vi 37, 46 

| frasti Ni 43. 
C. ‘rouges Їёуев':® roce fèf My 3, 6. 
D. ‘souche de fraises':? Sok... To 6 (-g dé...), 

7 || "plante de fr.': plat... W 13, 42 (cf. A" H); 

My 4.19 ; 

! En marge: ёп tòké t frés Ne 63 («toute la 
plante»), cf. not. 37 TOUFFE, G a”; dé mino t 

frévi L 45 ('stolons'; ajouter FEW 6/2, 104b 

MÏNARE, avec Hesb. minon *germe des pommes 

de terre" WARNANT, Cult. 181, et v. le verbe 

ibid. 102a. Hesb. miner v. r. ‘s’avancer dans 

toutes les directions, par stolons (...)', méme 

source. : | 

2 Divergences ("fraise" / "fraisier"): voy. pré- 

tonique: -é- / -é B 27; ~ / =ê W 3; ~ / -é 

To 24; Ne 63; — -é- / -é- W 63; = sê | -ё- 

Mo 37, 41, 58; S 1, 19, 36; W “45; L 2; Ne 47, 

76; = / -&- To 27; ~ / -e> To 78; ~ / -è= Ne 49; 

— :È= / Mo 1,9, 17, 75; ~ / -é- Mo 64; ~ / 

ès À 1; =>è- e To 1, 37; ~ / -ë- No 1-2; 

To 13; — -ëy- / -è- Vi 35; — -1- 7 -é- S10; = / -I- 

A713, 20; = / -i- А 7,752, 60; — -&-, -&- 1 -ё- 
To 73 (et -é-); — cons. interne (outre la sonori- 

sation -s > -z-, = > -2-): -s > -2- No 3; Ni T; 

Ph 86; -$ / -z- Th 25; -$ / -h- W 732, 45; -z / 

-h- W 21; -f / -z- My 2.— Maintien: sourde: -$ 

/ -s- Mo 29,42,58; S31; H 21; -4/ -$- Ch 43; 

— sonore: -z / -z- To 27, 78, 94; W 66; -2 / -2- 

To /36; Ch /54; Th 5; Ni 7102; D 7100, 123, 

136; Ne 51, 65, 69, ‘70; Vi 736. Compléter 

FEW 3, 748b FRAGUM (Giv. fréjf (...), ard. 

fréži) et v. Corr. [A 7]. syn. fré-; VINDAL 

[A 2331], ‘frésieu; BAL [Th 24], “ji, COPP., 

-ё- 
-é- 
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‘fréjt, DEFAGNE [Th 73-Ph 78], syn. *fré-; DW | 
27,93 [Ne 66], *fréjt; Gloss. S'-Léger [Vi 34], 
‘fréyjt (ou *fréy-, s.v. *coulant 'stolon'). — En 
marge: 'fraisiére': frizir A 12, probablement 
‘endroit où poussent des fraisiers, champ de 
fraisiers', à classer FEW 3, 748b (avec Vouth. 
fraíjire ‘lieu couvert de fraises dans un taillis’). 

* Formation archaïque dérivée *fréve + h 
(amuï en -y-, comparer ALW 1, c. 80 PUISER) + 
-ARIU, parallèle au traitement du groupe 
consonne + h (-v- primitif conservé à Ve 41, 
42, cf. REM., Л? 118, 144-151, 339, 343), et 
probablement calquée sur *framb'hf > *-p'hí, 
-pî *myrtillier' (not. 151 AIRELLE, a HI et v. 
aussi *cwéb'hi, -p'hi, -pt). — Cf. not. 118 
FRAISE, A^, n. 5 et ajouter FEW 3, 748b. 

^ Archaisme (maintien de -a- prétonique) 
qui a pu étre plus répandu en liégeois. Cf. 
HAUST, Médicinaire liég.,1. 751 «frasier»; DL 
(Cointe; FORIR, GRANDG., id.); DFL; BSW 29, 
142 et FEW, ibid. (afr. frasier, ca 1300; (...) 
norm. frasier). 

` Cf. not. 118 FRAISE, À’, n. 5 et ajouter 
FEW, ibid. 

* Non confirmé par la documentation livres- 
que. Analogie probable sur des formes avec 
nasale + -ARIU, v. not. 106 PRUNIER, not. 102 
POMMIER, not. 126 MARRONNIER. 

7 Cf. not. 118 rRAIsE, В, n. 8. V. Gloss. 
S'-Léger (s.v. fréyjt), frajetti Vi 46 et ajouter 
FEW, ibid. 

* Transposition au pl. du nom du fruit, cf. 
not. 118 FRAISE, C, n. 9. Syn. de A” II, selon 
BASTIN, Plantes. V. DFL, *rodje féve My 6 et 
ajouter FEW 3, 340 FABA. 

? V. not. 57 SOUCHE, А 1; not. 32 BUISSON, 
B 1, et comparer BOURG., X, 565, *fréji To 6; 
not. 112 GROSEILLIER, B; not. 114 FRAMBOISIER 
C b. 

10 

H 

Type général (“(jeune) plant’ de diverses 
espèces). Cf. not. 118 FRAISE, A” (le dérivé en 
-ARIU doit étre connu en ces pts) et comp. 
not. 114 FRAMBOISIER, C, c. 

120. NOIX (carte 56) 

Q.G. 101 «noix, noyer»! 

Le proparoxyton (NUX) GALLICA '(noix) gau- 
loise' (afr. e(u)aug(u)e, -ke) se conserve en 
Belgique romane, comme en Picardie, Nor- 
mandie..., sous les formes *djèye, *djaye (A I: 
est et sud-est), *euéye, *gaye... (A Il: centre et 
pic. oriental) et *góke... (A Ш: pic. occiden- 
tal), qui est parfois spécialisé à la noix de 
jauge, un fruit de gros calibre (v. c., n. 2, 3 et 
ADD ). Le gaumais use, comme le lorrain, d'un 
diminutif métonymique d” 'écaille' (B). ‘noix’. 
dominant dans les parlers gallo-romans et typi- 
que de la petite aire champenoise, concurrence 
quelquefois A III au nord-ouest (précisions 
sémantiques n. 3) et A I dans certains points 
de l'est (confusion probable avec la noisette, 
v. n. 7 et not. 145). Espèces de noix en ADD. 

Ф ALF 920; ALPic. 268; ALCB 664; ALLR 
148; BRUN., Enq. 1078; BABIN, Arg. 576. 

AJ ІЗ a. *djéye..: ёгу Na 7104; D 15 
(témoin J.H.; v. b et H b), 716, 717, 30 (ou ey), 
34, 46; W 1, 78, '9 (v. a), 32 (syn. П a), 37- 
739, 752, “56; H 1 (q. 102), 2, 8, 720, 21, “26, 

27 (q. 102), 728, 37 (q. 102), 38, ‘39, “42, “45, 
46-67, 770, ^74; L 1, 35, 45, “50 (ou géy, tém. 
J.H.), 61, 66, 775, 85, ‘90, ‘99, 113; Ve 26 
(ge/ey), 31, 35-41, “43, 44, “46, 47; My 1, 4; 
Ма 1 (tém. J.H. et q. 103), 2, 9 (ou géy), 19 (ou 
šëy), 29; B “1-7 | gey D ‘32 (ou géy), L 2, 43; 
Ve 6, 42; Ma 40; B 22 | £y H 68; Ma 20, 726 | 
ёёу D 64; W 66; Н 69; L 14, 19, 29 (ou dày), 
32, 771, 94, 101, 106, 114, 116; Ve 1 (ou gay), 
24, 34; Ma 3, 4, 12, 24 | ёғу Ve 8; Ma 39 
(q. 103) | géy L 39, 87 | géy Ve 32; Ma 1 ll а“. 
*djéle...: $e! W “9 (q. 102; v. a), 10, 13, ‘16, 
‘42; L 4, 7 | gel W 30; L 3 (ou gên || b. 
*djaye...: бау D 25 (arch), “45, 73, 81, ‘91, 
“100, 101, 7103, 120, ‘130, 132; H 8 (quelque- 
fois); My 2, 3, 6; Ma ‘34 (q. 103), 35, 36, 43-53; 
B 9-21, 23-33; Ne 4-11, ‘13 (q. 103), 14 
(Lorcy)-16, ^18, 20, 722, ^23, 24 (ë ay), 26-31, 
32 (tém. J.H.), 33, ^38, 39, 44-51, 60, 63, 76 | 
Sdy D 15 (v. a et H b); Ма “15 (q. 102), 42; B 9 
(Baclain, q. 103); Ne 32, 43, 57 | ёау D 58, 129. 

П. a. *guéye...: gèy W 72 (ou gey; Bacourt, 
732 (syn. I a), 36, 59 (Avin), “60 | géy W 21, 
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— 
== 

NOIX 

*djéye... 
*djéle... 

`djaye... 

"guéye... 

“gave... 

=> *gôke... 

*écayét... 

*сауё!... 

* 'noix' 

— limite g- au nord-est dans NOYER (type 4) 

limite de *gókf, var. à l'ouest 

35, 59 (Moxhe) | gey W ‘45 | géy W '73 (ou 

géy, géy); H 712 | géy W 63 || b. *gaye...: gay 
A 37; Mo 9-20, 729, 41-44, 757, 58, 770, “77, 

79; S 1, 10, 19, 37; Ch 16, 719, 27, 28, 43, 63, 

^64: Th ^1, 5, 25, 29, 732, 43, 46, 54; Ni 1, 2, 

‘5, 11 (ou ойу), 19, 20, 45, 72, 112 (ou gay); 

Na 1, 6 (ou gáy), 22, ‘35, ‘50, 754, 59 (ou 

gay), 69 (ou gay), 79, 84, 792, “96, 99, 107, 
109, “114, 116; "120, 7123, 127, 130, 135; 

Ph 6, ^11, 15, 16, 21 (9. 103), 33, 42, 53, 61, 

69 (ou edy, gày), 79, 81 (ou gdy), 84, "90, 91; 

Ar; D 7, 79-10, 25-27, 36-40, 68, 72, 84, “85 

(q. 103), 94, 96, 110, 113; W 59 (Meeffe); 

H 37 | ga; Ni 36 | gày Mo 1, 23; S 29; Ch ‘6, 
33; Th 22, ‘51, 62; Ni 17, 26, 28 («et non 

gay»), /35, 90, “97; Na 23, 101; Ph “47, 86; 

D 15 (у. Та, b) | gay S 13, 31, 36; Ch 26, 554, 

61, 72; Th 14, 718, 24, 53, 64, 72, 73 (gay / 

göy), 82; Ni 6, 9, 710, 14, 724, 25, 29 (q. 103), 

33, 39, ‘62, ‘66, 74, 80, 85, 93, 98, 7102, 107; 

Na 19, 720, 30, “40, 44, 49, 112, 129; Ph 37, 

45, 54, ‘70; W 3, 59 (Ambresin, Meerdorp, 

Wasseiges) | gay Mo ‘5; Ni 38 | gây Ch 4; 
Th “67; Ni 61. 

Ш. a. *góke, *goke...: gók To 13 (témoin 
masc., q. 103), 24 (q. 102, 103), 48, 50, 57, 

58, ^71, ^72, ^81, 782, 91, 99; A 1-7, 710, 12, 

^13, 718, 720, 28, ‘39, '40, 44, 48, 50, 52, 55, 

^51, 60; Mo 1, 37, 44 (q. 102), 64, 70; S 3. 6 | 
«kók» Mo 775 | gök To 43 | ga, To 6 | g,ók No 
3 | g,ók To “44 | g,ók To 39 | g ók To 78 || gèk 
To ^51 || gók No 1, 2, 5; To 2, 7 (q. 102, 103), 

13 (témoin fém., q. 103), 27 (et «gauques», 

q. 102), 736, 37 | gèk To 28, 94 | gèk To 1, 73. 
В. a. *ècayèt...:* èkayè Ne 770 (témoin Ј.Н.; 

ou -ê); Vi 2-13, 16 (dèz-èk.), 18, 22, 25 (ou 

-уд), 27, 30, 32, 37, 38, 43, 46 | -é Vi 21 || b. 
*icayet? ikayé Vi "34, 35, "36 (q. 102), ‘42, 46 

(LH), 47, ^48 || c. *cayët:° kayè D 136, “141; 
Ne 51, 69. 

С. "поїх“7 nó No 1 (q. 102) | nó No 4 | nõ; 

To 24 (syn. A Ш a) | nà To 13 (dans 'brou de 

~, q. 103, ou nò), 28 (q. 102, 103) | nwa 

Ne 65; Vi 18 (q. 102). 

! On comble les lacunes et l'on complète 

les données de la q. de base par les q. 102 
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«gauler les noix avec un báton» et 103 «le 
brou, l'écaille (de la noix); écaler des noix» qui 
présentent par rapport au tableau une série de 
variantes: A Ï a: еу / šëy Н 2; ~ / gey Ma 19; 
gey / gèy L 2; ~ / бау Ma 40; B 22; gèy / ёёу 
L 101; Ve 34; ~ / gey Ma 24. — b. дау / gay 
D 58. — II a. géy / géy W 35; géy / gey W ^73. 
— b. gay / gay Mo 20; Th 25; Na 130; Ph 6; ~ / 
gdy Ni 2, 5, 20; D 36, 68; ~ / gay Th 43; ga; / 
gay, gdy Ni 36; gdy / gay Na 101; Ph 86; D 15; 
gdy / gay S 13, 31; Ch 26; Th 14, 73; Na 44, 
112; ~ / gay Th 64, 82; gày / gay Ni 38; gay / 
gay Ch 4 (var. garantie par le témoin); Ni 61. — 
III a. gók / gók To 13; ~ gók A '18, 20; gak 
/ gâwk To 6; g ók / gk No 3. — b. gèk / gók 
No 1; gÔuk / g&,k To 94; gèk / едк To 73. — 
C: пд, / nó, To 24. — Pour D 123 (lacune pro- 
bablement factice), v. not. 121 NOYER, A I b. 

? Du latin populaire (NUX) GALLICA (FEW 4, 
36b-37a: adjectif motivé par l'implantation 
ancienne du noyer en Gaule, 37b [commen- 
taire]). — Traitement phonétique du proparoxy- 
ton: 1. g- initial + a > w. š- (comme en afr.), 
pic. g- (parallèle à k + a, REM., Différ. $ 50); 
comparer, par rapport à ALW 1, c. 52 JAMBE, 
l'aire liég.-ard. de $- et celle du g- arch. en 
пат. (< gy par dissimilation de gy-ly, selon 
FEW, lc., 38a, n. 2; écarter emprunt germ. 
*walhica invoqué par WEISGERBER, /ndog. 
Forsch. 42, 33-61, pour expliquer le pic. gau- 
gue, sans tenir compte du maintien de w; com- 
parer “WALU > fr. gaule, pic. “wale, var.); — 2. 
palatalisation de a > è dans la zone proprement 
liégeoise, cf. REM., Différ. $ 6, p. 50; — 3. 
séquence -ica qui met en jeu: a. la perte du 
caractére occlusif de c et la réduction ia » yo 
antérieure à -b. l'amuissement de і posttoni- 
que, et -c, la fusion subséquente de 1 + y > y, 
d'op gallica > ğèlyə > gèy (REM., Différ. 116- 
7); — 4. syncope de i posttonique atone en pic. 
occidental et évolution a + Í > au, avec pas- 
sage à o, cf. FLUTRE, Du moy. pic. au pic. mod. 
8 63 sv. 

* Pour les formes anciennes en g- dans la 
langue écrite à Liège, v. principalement 
HAUST, Méd. liég. 134, 1. 1154 et 122, 1. 823 et 
TAL, et compléter FEW par ce qui suit: I a 
«grosse noix» H 69 (q. 102; v. n. 7); cf. Wisi- 
MUS; BELLEFLAMME (#ёу Ve 6, " 13); FRANCARD 
Cdjeye B quelquefois; *djaye villages). — a“. 

Quatre dial. de paysans, 36, 1. 264, et pour | 
sans mouillure au nord-est, ALW 4, not. 115 
CUILLER; 96 SONNETTE, A, n. 3; ALW 9, not. 73 
BARRE du tombereau, A (sprél L 29). — b. 
*djaye HAUST, Chestr; *djâye Mass. (mais 
plus souvent B). — H b. voir Em. LAURENT 
(«gaille et gauque»), CARL?, LÉON., etc. — 
Expressions: 1. "pour moi, c'est des g.*: por mi 
s è dé gay Ni 20 (Ardevoor; «je n'y comprends 
rien»); v. “cela ne rime à rien’, LÉON.; ‘cela 
m'est égal, me laisse indifférent..." СОРР., 
Gaz., Cult. 252 (et parfois *c'èst dés gáyes sêr 
оп baston, cf. not. 122 GAULER, y, 1 b), CARL 2, 
BALLE, HOSTIN... 2. "baise mes g.!': раў mé 
gay! Ni 20 (Ardevoor), propos vulgaire et inju- 
rieux pour éconduire quelqu'un. — III. *gake, 
BOURG. — Précisions sémantiques: syn. de 
'noix' To 24 (q. 103); id. To 7 selon Mass 
(non signalé dans l'EH); désigne quelquefois 
«un fruit de la grosse espèce» (DELM., SiG.); 
une «grosse noix» (DUFRANE), probablement le 
gros fruit à écaille épaisse du noyer de jauge, 
var. du noyer commun (CHAURAND, Thiérache, 
279-281). V. ADD. 1. 

^ Diminutif de 'écaille' (-rrru). Cf. FEW 17, 
90a, germ. *sKALJA et Mass., Gloss. S'-Léger, 
MAUS (écayé Vi 38 ‘grosse noix’). La var. en 
-é de Ne ‘70 n'est confirmée ni par BRUN., 
Enq., ni par GILLET. 

° Fermeture de è- prosthétique. Ajouter 
FEW, l.c. (avec Landres icayef). 

° Perte de la voyelle prosthétique. V. ALW 
1, c. 32 ÉcuME; BSW 37, 254; BRUN., Enq.; 
DW 27, 53 (*cayét Ne '66). 

7 V. n. 3 pour la synonymie avec le type A. 
— Quelques réponses 'noix' à l'est: nd L 799; 
në" H 69 (q. 102, 103; v. A I a, n. 3; nés H 8; 
nes B 9 (q. 102), qui doivent probablement 
désigner la noisette (comparer *neás ‘noix’ Ve 
40, BSW 44, 516; brai d né "brou de n.' My 1, 
q. 103, par influence fr). V. FEW 7, 254b NÜX 
et not. 142 NOISETTE. 

ADD. Espèces de noix. 
1. *wámáte: wómót L 7 (rare; «disparait»). — 

«Esp. de noix trés grosse, double de la n. ordi- 
naire, mais moins bonne; cf. GRANDG. wasefäte 
[FEW 17, 572 WESTFALEN]». Voir *wéyemäte, 
DFL. À rapprocher de “wami (*wáyemer F) 
"muer (poule)', d’où ici ‘qui perd sa coquille, 
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se décortique (facilement)? Le verbe, classé 

d'abord FEW 14, 124b vAGINA d'après FELLER, 

BDW 7, 53-5, figure aussi ауес “wayin ‘regain’ 

17, 459b-460a (n. 6), afrq. *WAIDA, suivant 

l'hypothèse de Hausr, DL («wahrscheinlich 

mit recht») qui satisfait également ici pour le 

sens: *müre à l'époque du regain (septembre)'. | 

2. "*gaye de cheval': gay di čfó Na 1. — 

«Grosse noix». — Voir PIRS. (‘espèce de n. 

juglans maxime, trés grosse dont la coque est 

trés dure’), LÉoN. (^n. angleuse', d'après J. 

Guillaume [Na 109], syn. *g. di fiér "de fer). — 

Voir aussi n. 3 (précisions sémantiques) et not. 

145 NOISETTE AVELINE, B 6. 

121. NOYER 

Q.G. 101 «noix, noyer». 

Hormis quelques variantes de timbre de la 

voyelle du radical! et de légères fluctuations en 

bordure des aires (v. limites sur la carte NOIX), 

concordance pratiquement compléte avec le 

nom du fruit? Remarquer particuliérement le 

surdérivé A”, peut-être analogique, et le régres- 

sif 'écaill-ier' sous B“. 

€ ALF 927; ALCB 665; ALLR 148; BRUN., 
Enq. 1088; BABIN, Arg. 581. 

АЗ 1. a. *djeyf...: géyr Na “104; D ^17 (ou 
#в-), 30 (id.), 34, 46, 64; W 1, 8, 9, 739, 752, 
^56, 66; H “26. “39, 42, “45 (gè,i), 46-67, 69, 
^70; 774; E 1,14, 29, 732, 35, 39 (ge-), 45, ^50, 

61, 66, ^75, 85-94, ‘99, 101-116; Ve 1, 6, 31, 

34-42, 44, 47; My 1, 2, 4; Ma 1, 2, 9 (ou ge), 

12, 19 (ou gé-), 24, “26, 29, 39; B 1-5, 6 (rare), 
7|-£W 737; H 8, 20,38; L 2, 19 | -i H 2, 21, 

37 (ou gayi); Ve 8, 24, 32, 43, 46 | (у) H 1, 
21, 28 | geyi D ‘32; L 43; Ve ‘15, 26 | géyi 

Н 68; Ma 20 | $éyi Ма 3, 4 || a”. *djeli...: gel 

W 10, 716, 30, “42; L 3, 4, 7 | -iy W 13 || b. 

*djayi...: gayi D 25 (anciennement), 58, 73, 

81 (ou -D, 91 (-ÿ, q. 102), 100, 101, 103, 

120, 123, 132; L 71; My 3, 6; Ma 35, 36, 40, 

43, 46, ‘48-53; В 9-12, 14-17, 719, 720, 21 

(rare), 22, 23 Ci, q. 102), 24-33; Ne 4, ^5, 9- 

16; 18; 20; 22, 23, 24 (дау), 26, 727, 728, 

31, 32, /38, 43, 44, 51, 57 | -yè Ne 39, 47, 750, 

60 | -ууё Ne 33, 49, 63, 76 (-у,ё) | gäyi Ma 42 

| дадут D ‘129. 
П. a. *guéyi...: géyi W “45 (ou -0), 59 (Avin, 

Moxhe) | -T W 21,35, /36 | -iW 72 (ge-), 732, 
^60 | géyi W 63, 773 || b. *вауї...: gayi A 37; 
Mo 9, 17 (ou -i, q. 102), 44, 757, 58, 770, 777, 
79; S 1, 13-37; Ch 4, 16, ‘19, 26-33, ‘54, 61, 
63, ‘64, 72; Th ‘1, 5, 25, 29, 732, 43, 46, 54, 

72; Ni 1 (ou -0), 710, 11, 714, 20 (ou -Ñ -1,, 

Ardevoor), 24, 725, 36, 39, 45 (ou -D), ‘62, 

“66, ‘74, 85, 93, 107, 112; Na 1, 44, 49 (gà-), 

^54, 59-84, ‘96, 101, 107-112, ‘114, 7120, 

^123, 127-135; Ph ‘11-33, 42, 45, ^47, 53, 61, 

^90, ‘91; Ar; D 7, ‘9, ‘10, 25 ($- ancienne- 

ment), ‘26, 727, 36-40, 68, 84, 94, 96, 110, 

113; W 3, 59; Ne ‘70 | -7, -T S 10 (-i,, q. 102) 
| - Mo ‘5 (gà-), 23; Th 2, 14, 24, 751, 53, 62; 

Ni 17, 28, “35 (gd-), 38 (gà-), 61, 90 (gd-); 

Na 19, “20, 22, ‘35, ‘92, 99, 116; D 72 | -i 

Ch 43; Th 64, 73, 82; Ni 2, 5, 6, 9, 19, 26, 

33, 72, 80, 97, 98 (gd-); Na 6 (ou -ї), 23, 30; 

Ph 6, 54, 69, 79-86; D 15; H 37 | -yë Мо 229, 

41,42 | -vè Mo 1, 20 | gay; Ni “102; Th 718, 

^67. 
Ш. a. *góki...: góki To 6; Мо 44, “70; S 6 | 

ТА 2,7; S 3 | -yé To 78 | -iyé To 94 | gá kyé 
To 1 (ou -tyé) | gókiyé/dà А 28 | -yœ A “20 Ha, 

*gótier...: gótyé To 39,99 (-е); А 57, 60 | yd 
А 50 | -yæ A /52 || a^". *gót'ieu: gêr ya A 44 || 
a^. *gótchi...: góc No 1-3 | - To 27 (gó-) 
-yœ To /50, 771, 772, 82; А 39, 40, “48 | -їуё 

To 43 | -re То /57, 58, 73 (-ï,,, q. 102); A 710, 

12, 713, 718 | -iyé To 24,48 | -yé To ‘91 | gócé 
To 13, 28; A 55 (et eil -č Мо 37 (-yé, q. 102), 
64 | -é A 1 | kóèyè Mo ‘75 || едет To “44 | -yæ 
To ‘51 | одет No ‘5; To 2 (gó-, q. 102) | -i 
To 37. 

A". *djay'ti: Zayti D 7130? 
В. а. *écay(8)ti.. 7 ekayeti Vi 6,16, 18, 22, 

27,34 (i=) | 1 Vi 37,38 | -i Vi 25, 732 | èkaytī 

Vi 2, 8, 13, 721, 30 | (è)kayti Vi 46 || b. 

*cay(8)tí...: kayéti Ne 51, 69 | каупт D 136 (lè 

k., q. 102), 7141; Vi 42, 47, A8 | -ï Vi 43. 

B’. Чсауї: ikayi Vi 355 
C. 'noyer':? nwà(y)ï Ne 65 | nóyé No “4. 
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' Outre l'abrégement vocalique du radical dü 
à l'addition du suffixe, on reléve les variantes 
de timbre suivantes: ‘noix’ / "noyer": A Ï a: -è- 
/ -&- D "17; -e- / -è- Ve 6, 42; -- / -a- L 771; -&- 
/ -é- Ve 8; Ma 39. — b: -e- / -é- W 30; L ‘3; -a- 
/ -é- My 2.— H b: -à- / -a- Ch 4; Ni 61; ~ / -á- 
Th “67; -à- / -a- Mo ‘5. — Ш: -a,- / -ó- To 6; 
-6- / -ó- No 3; -6- / -ò- To ‘44; -,6- / -6- To 39; 
-q6- 1 -ó- То 78; -0,- / -ó- To 94; -ò- / -ó- No 2: 
A 1 -&,- To 1, et l'absence de prosthése de B 
a: èk- / k- Vi 43. — b: ik-/ k- Vi ‘42, 47, 748. 

> «Pas de noyer» à Ar 2 (q. 102), B 2, ^3 (q. 
103), 7 (q. 102), mais le terme est connu. 

* Formation régulière [+ -ARIU] sur le nom 
du fruit (not. 120 мох, A). Cf. DL, DFL, TAL, 
FEW 4, 37a GALLICUS (corriger Malm. džayi en 
*ајауї? [VILL., Scius, BDW 23, 56, BASTIN, 
TOUSSAINT...], Bastogne gayi en *djayf, *djé- 
[FRANCARD], namurois Giv. ardw. LLouv. gayi 
en -í (ps. LÉON., DEPR.NOP., CARLJ...]. 
Variantes et add: *djaf Ne ‘38 (BOULARD); 
*gókieu A 31 (VINDAL) *gókier Mo 64 
(LEPOINT), et avec palatalisation récente: *gó- 
tchi To 6 (BourG., X, 156, 565, et ‘arbre à 

*gakes' tarbe a g., ib. 563; Mass, v. n. 7). — 
Précision: le gayi porte des «petites noix», 
opposé au góki qui porte des «grosses noix pour 
engraisser les dindons» Mo 44, 70 (v. Sic. 
«gauquié» et not. 120 мох, n. З et ADD.). — 
Expression: ë gayi a volti d étét èl kókmáàr bür 
‘un g. a volontiers d'entendre (aime ent.) le 
coquemar bouillir' Ni 1 (Ed. Parmentier, *il se 
plaît tout prés de la maison"); cf. "éi gayí dwèt 
intinde (doit entendre) èl cotmár boür, СОРР. — 
Toponyme: ó gró gayi 'au gros g.' Ch 61. 

* Type "*djay-et-ier'. Influence de *gayète 
"morceau de charbon’; nam. ‘petite glande au 
haut du cou’ Pirs. (v. ALW 5, 48b; 15, 241a) 
ou de la finale de B (zone proche)? Ajouter la 
forme FEW 4, 37a GALLICUS. 

? Cf. Gloss. S'-Léger, MASS. (tècay ti), 
FEW 17, 90a *SKALJA et not. 120 NOIX, B. 

* Littéralement 'écaill-ier'. Ajouter FEW, 
l.c. (Bmanc. ésayé ‘noyer’). 

7 Cf. FEW 7, 224b-225a *NÜCARIUS; *nó.f 
syn. A IH à To 7 (Maps: manque dans E.H.). V. 
aussi CoPP., *noyf, syn. A II b et BRUN., Eng. — 
Remarquer nóhi H 69; -i H 8, probablement 
erronés, cf. not. 120 NoIX, n. 7. 

122. GAULER (les noix avec un báton) 

Q.G. 102 «gauler les noix avec un báton». 

La notice répertorie les traductions de gau- 
ler (les noix, quelquefois le(s) noyer(s) [pts en 
italique], et, plus largement, les fruits, les 
arbres...) selon trois critères de distinction 
morpho-sémantiques: 1. les verbes généraux, 
mais spécifiques et fréquemment employés 
(1, 2); 2. les verbes exprimant la notion ou 
évoquant l'idée de — a. frapper violemment ou 
à coups répétés avec un báton (noueux), une 
perche, une büche..., et dérivés, dans de nom- 
breux cas, du nom de l'ustensile servant à 
accomplir l'action (4-15); — b. donner un coup, 
sans correspondance avec l'appellation de 
l'instrument utilisé pour frapper (16-24); — 
c. lancer, pousser ou agiter quelque chose dans 
l'arbre (25-32); — d. secouer les noix (33-35); 
3. le syntagme 'faire tomber, choir les noix', 
sporadique et secondaire (36). 

Le classement des noms de la gaule (ADD., 
a) se fonde sur la morphologie et sur les utili- 

sations les plus courantes de l'objet (longue 
perche, báton plus ou moins grossier, accessoi- 
res d'appoint...). 

On compléte principalement la question de 
base par des données relevées aux q. 101 
«noix, noyer», 201 «perche (pour haricots); 
échalas; grande perche» et 298 «le glanage. 
(Est-il organisé?). Aller glaner; rapporter une 
bonne glane». 

Quelques mentions de “gauler, glaner, recueil- 
lir les derniers fruits’ (B) et des indications paré- 
miologiques fragmentaires (y). 

Ф ALF 576; ALCB 666; АШК 149. 

1. a. "battre (les noix, aux noix, parfois le(s) 
noyer(s))':! bat A 60; Ch 61, 72; Th 54; Ni 39; 
D ‘97,94, 110; L 4, 14-35, 39, 43, 50, 66, 94; 
Ve 6, 8, 26 ("aux n? 0...), 31; Ma 53 || b. 
*s'bate: zba Ar 1 (les n., aux n.' ó..., ou 
sbat); D 68, 96 || azbat D 383 
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2. a. 'abattre (les, des, parfois aux поіх)':“ 

abat No 1, 3; To (sauf 2, 6, 78; 'aux' à... 1; 

ê n aba ‘on abat" 37); A (sauf 44, 60); 

Mo 20, 729, 42, 44, 775, 79; S 1 (sauf 13, 

37); Ch.16, “19, 26, 43, 63; Th 5-25, 43-53; 

Ni 1, 11, 26, 35, 36-39, 61, 72, 85-93, 107, 

112: Na 44, 59, 101, 107, 130; Ph 6, 15, 33 

(lé z abat ‘les abattre’), 69-86; D 15 (aus 

...), 34, 40, 58 (q. 201), 64, 81, 84 (q. 101), 
101, 113,132; H "42, 69, 70; L 61, 87, 101, 

106 ('aux' d...), 113, 116; Ve 24, 32-39, 40 

Caux’ d...), 41-47; My 1, 3, 6; Ma 2, 4-9 

(*aux' d...), 19-24, 29 ('aux' à...), 39, 46, 

“48, 51; B “1, 4-6, 12-22, 24, 28, 30; Ne 4, 

^5. 15, 20, 723, 26:33, 43-47, 57-65, 76; 

Vi 8-16, 22, 43-47 | àbàt To 78; A 720 || b. 
"rabattre (les noix}: rabat Ch 33? 

3. "вашег (les noix, parfois le, un noyer)": 

wálé Mo 17 | -& А 44, 752 | -æ To ‘57; A 718 
wálé S 10 (wä- néologisme) | -œ A 28 | ólé 
Mo 37, 41, 42, 64 | gólé Th 64; Ar 2; L 39; 

Ne 69; Vi 2, 25, 27, 37 | -è Ne 39, 49, 60, 76; 

Vi 16 | -ë Vi 43 | -è, Vi 47 | -èy Vi 21, “36 | 
-ву Vi 22 | gôlé Vi 38. 

47 a, *bardahi, A. cht... ('(dans) les 

noix...'):? bardahi H 50; L 114; Ma 4, 12 | =ï 

Ve 31 | -i Ma 3 | -é Ma 19 (V. Collard) | -šī 
Na 49, 84 ("~ dans les noix"), 99 | - Na 19, 20 

| -i Ni 2 ("> dans les arbres"), 6, “9; Ph 53; 
Ar 1; D 30, 58, 72; Ne 4, 5 | -i Ph 16 | -è 
Ma 43; Ne 9, 14-16 | -é Na 101; Ma 40; Ne 24 

("~ dans les pommes?) || a’. *abardachi:° 
abardasi Ph 42, 61 || b. *bérdáhyer, -dachi, 

-dóchi:'^ berdàyer Ma 20 | bérdasi Na 6 
(q. 201) | bérdósi Ne 20 || c. *bardouhi, cht. 
-oûchè, *bardóchi...: barduhi Ve 38 ("~ 

dans les branches") | -3i W 59 | -ūšè Ma 39 | 
bardósi D 113 | -è Ma 36 | -é Ne 11. 

5. L. a. *bassener, -è... ('les, des', parfois 

faux noix): ? basné, -é Ni 20, 28, 45, 80, 97, 

98, ^102; Na 6-30, 69, 84, 107,^ 112; W 1 

(Caux? di); 3, 32 ("aux' di), "39 ('aux' 
á...), 42 (id.), “56 (b. les fruits"), 63; H 1,2, 

21, 46, 49, 53, ‘70; L 1, 35, 45 (v. b.; Taux) 

à...), 50; 85, 87, “99 ('b. lè n&h, noisettes’), 

101 Caux’ б...); Ma 2 | -é Ni 19 | -& Ni 17 | 

-è Na 129 ("ез noix’ ou "aux n.' 0...); D 40, 

46 || b. *bahener:'^ Ралле W 45; L 45 (rare) || 
c. *bachener: bašné Н “26 ('aux' d A7 728, 
37, 38 (ou ab-), "39, “42; W 66. 

6 

IL. +s” bassener, -è (les, des noix"): zbasné 

Na 1 (ou sb-, v. Ш), 109 (sb-), 127; D 7, 36; 

Ma 4 ('aux' d...) | -è Na 120 (sb-), 135; D 25, 

^26, 27 (ou sb-), 72, 73; Ma 35 (ou sibasné). 

Ш. *abassener, -è (les noix?)...:" abasné 

Na 1 (v. ID, 79 | -è Na 116. 
6. 'bátonner (les, des noix, noisettes, mar- 

rons, parfois le noyer.. .):8 *basto(r)ner, -ё...: 

bastoné Th 29; Ni 6, 9; Ph 54; W 21 | -drné 

D ‘17, 30, 732, 34, 64; W 35, 736, 59 ("~ les 

noix ou les maró', Moxhe), 63, 66; Н 27, 50; 

L 99 ("> les noisettes’), 116; Ne 722 | -è Ne 9 || 
basturné Ne 24 (- dé lé pém 'dans les pom- 

mes?) | -è Ne 14 || "оп а bastèrnè les noix' 
Th 82. 

7. *bastárdé (les noyers’): bastárdé Ma 1.” 

8. *brak'ner (‘les noix’): brakné L ^75? 

9. І. a. *waroker, *wé-?' waroké Na 84 

("> quelqu'un ou dans un arbre"); В 9, 72 (ó z 

a waroké so Ï fayi ‘on a w. sur le noyer"), 23 | 
wè- H 67 ("> les noix); Ma 12; B 2-3 ("~ des 

noix’) || а“. *амёгокег: awèroké Ve 382 || 
b. *warloker:? warloké L 43 ("~ les arbres 

(= les secouer)") || с. *baroker:?* baroké H 39 

("> dans un noyer"). 

П. *warcoter:? warkoté L 750? 
10. *elipoter ("les noix’): Klipoté No 2. 
11. *trikí (Пе noyer)? triki Ch “64. 
12. *beuyi? bài Vi 37. 
13. *(s)plinker, -è ('(dans) les noix"): 

spléké D 101 | pléké Ma 4 ("+ dans les noix"). 
14. *bweh'ner ("les fruits?): bwehné W ^56. 

15. *bouhí, -chi ('(dans) les, des noix, aux 

noix, parfois dans le noyer)?! bahi W ^8, '9 

Caux di...) 10 Gd), 13; L 35 | Si B 23. 

16.32 a. "taper (les, aux noix, parfois dans le 

noyer)': tapé To 2, 99 ('aux' a...); A 757 (à...) 

Mo 1 (а...), 23 üd); Th 72 (id); Ni 39 (0... 

W 3 ("ауес un wastya ‘bâton’ pour faire tomber 

les noix?) | -e Mo 58 ('aux' a...) || b. "taper les 
noix jus": tapé... fd Ni 33 | арду... Zü, To 6. 

17. *flahí, -yi, cht... (Чап, après les noix, 

les fruits, parfois sur le noyer, dans les 

arbres?):? flahi W “56; L 61, 90; Ve 1,35 | -i 
H 8; Ma 3 || Лау Ch ^19, “64 | -yï Ph 47 | -yi 
Th 73 (‘dans les arbres?) || flast Th ‘51, 62 | -i 
Ph 45, 69; D “100. 

18. a. *flóber (‘les noyers'):# flóbé D 136 || 
b. *flabóder ("les noyers’): flabódé D 136* 

19. *flóssi ("les noix’): flósi Ar 2? 
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20. *chlônè ("dans les noix'):? slóne B 33. 
21. *stroüler:? 509/21. 101. 
22. *mirlóder ("après les noix’): mirlódé 

Th 62. 
23. *plóner (‘les noix')? plóné Mo “70 

(«plauner»). 

24. *poki:*' poki A 2. 
25. 'seiller':? sélé W 1, “39. 
26. 'siéger':? *sidji, -1: 5107 S 37 ("> un 

bâton dans un noyer?) | - Th 72. 
27. *rilayi ("ип bâton dans les branches"): 

rilayi Na 107. 
28. ‘ranguener ('les, des noix');? rágné 

Mo 41 | -e Mo 44. 
29. *r'nóchíi ("dans les noix’): rnósi Ch 33. 
30. *tchóki (les noix'):" eo? S 37 (Dr 

Nopére). 
31. c ("aux noix): rwé Mo 17 (a...); 

Th 25 (a... 
32.a. dE un bâton": /ási ô bastô Ne 4, "3 

|| b. "лег un *wèrokê en le noyer': hiné.. 
Ma 12. 

33. *heüre, *ch-, *(è)sk-... (les, des noix, 
parfois aux noix’): hær W 30; H 68; Ve 24, 
38; Ma 4 ('aux' d...) | š- Ni 2, “5, “99: Na 99, 
130; D 38, 46, 58 (q. 201), 120; B 9 ("~ les 
noisettes"), 33; Ne 26, “50 | (è)skér Ch 4, 27, 
28, 33, 54, 61, 764; Th 72; Ni 112 (èsk-) || лду 
My 4. 

34. *ochiyeu (‘les noix’): òšiyæ A “13. 
35. *holer ("les noix')?! Aolé Vi “42 | -èy 

Vi 35. 
36. a. 'faire choir les noix": fé cey... Ph 15 | 

Jér čwār... Ne 65 || b. 'f. tomber les noix": fé 
tumé.. OW 3; Ve 31 | fwer tèmé.. di 123 | a 
ётё... Vi 18 || c. "faire j jus les noix':? fé ğu.. 
L ^3 | "Е. les noix jus*: fé... gu L 7.53 

! Compléments: i fò bat lé ёёуї; ô dœ bat lè 
geyi avu | bwè "il faut battre les gaill-iers, on 
doit b. les g. avec le bois' L 39 (v. a, II 20 b). 
— Concentré aujourd'hui au nord-est surtout; a 
pu exister plus largement (Quatre dial. de pay- 
sans, p. 36, 1. 264: «des longs picots ‘piques, 
bátons avec pointe en fer' *qu'on eühe batou 
lès djèles atot»; FoRIR; LOBET, dans le Supplé- 
ment [sens absent de Wis IV DL, DFL: 
BELLEFLAMME (*ó n’ lès cópe né, ô lès bat” ‘on 
ne les coupe (‘cueille’) pas, on les bat? L 43, 

^56, Ve 6, 77, 713). Ajouter le sens FEW 1, 
290b BATTUERE et v. n. 2. 

? Glose: ó zba lè gay a l aryér sézó sové avu 
ô skórsó d féf "on bat les g. à l'arriére-saison 
souvent avec un sk. de féves' D 96 (v. a I. 9). 
V. WASLET et ajouter cet intensif (EX-) FEW 1, 
293a BATTUERE. 

? Variante en a- de EX-BATTUERE ou com- 
posé de AD-EX-BATTUERE (à classer dés lors 
sous 2)? 

^ Cf. FEW 24, 16b ABBATTUERE (fr. abattre 
'gauler des fruits (surtout des noix)' dp. ca 
1270), DL, DFL, les dictionnaires régionaux et 
yla. 

5 V. aussi B 1. 
^ Précisions: wälé ‘bâtonner quelqu'un" A 

60; wäl® ‘gauler avec la wal, ваше” et aussi 
frapper un enfant avec une verge’: vò z ala kò 
ét wàlœ mô gayar 'vous allez encore être w., 
mon gaillard' A 28; il a sté (w)àlé ‘bâtonné’ 
S 10. — FEW 17, 496a, abfrq. *wALU (nfr. 
'abattre avec une gaule, surtout les noix' 
depuis Cotg 1611) eta I 1. 

7 Le FEW répartit les représentants de ce 
groupe de mots sous trois étymons: 1. bardahf 
‘вашег’ et var.: 1, 262a, gaul. *BARROS ‘touffe’ 
(ajouter Ard. bardachie ‘вашег les n. Vauch, 
21, 88b; BTD 42, 338; BaldEtym. 359). — 
2. FosseN. bérdachí et dér.: ibid. (sens: ‘remuer, 
encombrer’) et 1, 541b BRITTUS (sens: 's'occu- 
per à de petits travaux; patauger, faire du bruit’), 
ajouter 21, 27ab; BaldEtym. 116. — 3. bardouhí 
et var. (sens: ‘maltraiter, renverser avec 
bruit...”): 15/1, 68a, all. BARDAUZ (interjection, 
suivant DL et HAUST, Étym. 295) et nam. bèr- 
douchf ‘tomber avec bruit" 1, 541b BRITTUS, 
auxquels on joint les formes *bardóchi, *bér-, 
var. Ces termes doivent avoir subi des collisions 
réciproques et des contaminations sémantiques, 
v. 23, 194-196; BaldEtym. 5909. Compléments: 
*bardouhí L 116 ('qu'est-ce qu'il bardouhéy 
encore là au-dessus?"); abérdasi ‘encombrer’ 
Ph 61; bèrdasï ‘faire du vacarme, agiter les 
choses Ne 44 (q. 102); i bardahif tòt avā la 
Ve 35 («il a bu un coup et il n'est pas sür sur ses 
jambes», q. 102); bèrdó$áé ‘homme peu sérieux 
qui tape à tort et à travers’ Ne 47 (i bérdós kò 
bramë pu n ré dir ‘il parle encore abondam- 
ment pour ne rien dire’), cf. FRANCARD; MASS.; 
BSW 41, 116; Gloss. S'-Léger... 
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8 Littéralement ‘frapper avec une *Рағааће”, v. 

a Ï 4 а. Parfois synonyme de *bassener (MÉLIN; 

abbé MASSAUX), de 'bátonner' (LOISEAU). V. 

PIRS., LÉON., HOSTIN, WISIMUS... 

9 V. CARLA, *abardachí Ph 52; -i Ph 42 
(‘détacher les feuilles d'un arbre au moyen 

d'une *bardache'); ВОМ 1, 89 et 3, 102. 

10 Comparer *bérdoüché ‘frapper à tort et à 
travers’ HAUST, Chestr.; *bérdoüchí ‘fr. à coups 

violents et répétés’ Mass.; -i BSW 37, 299; 

‘faire du bruit’ Gloss. S'-Léger... 

! Cf. ‘faire du tapage en frappant, en 

remuant des meubles etc.’ DL (bruit moins 

sourd que *bardahf); *i-gn-a dés poumes k'on 

п” cópereüt dja ‘qu’on ne saurait cueillir”, so 

cist-âbe-là, tu lès bardoüherés djus ‘tu les 

abattras' REM., Gloss., *bardoühí tot djus 'ren- 

verser tout” VILL., SCIUS, etc. 

12 Compléments: 1. dit «inusité» L 7111, 
113; b. a 1 à$ avu ô tikó "b. à Phuis avec un 

t? Ni 20 (FEW 13/1, 326 TIKK-, influence de 
abfrq. *STIKKAN, 17, 232- 2331). — 2. Formes 

conjuguées: ô basnéy 'les n.' L 1, 50; djé 

basnéy ‘je b." Н 38. — 3. pasné ‘les n.' L ^50 

(A. Colson); confusion avec *passener *atta- 

cher à un pieu’ (*épassener L 750) ou *passe- 

ler ‘garnir d'échalas' (FEW 8, 96b-97b PAXIL- 

LUS)? — 4. Renvoi à basnéy s.f. ‘averse’ pour 

L 45 (J.H.). À distinguer de nos mentions: v. 

ALW 3, not. 59, G^. n. 9 (aussi ‘avalanche de 

fruits tombant’ L 45); REM., Gloss.; FEW 21, 

7a et 391b; BaldEtym. 4028 pour la réparti- 

tion des types de cette famille. — On distingue 

sous 5 les formes altérées de *bastener » 

bassener 'bátonner' (DL, *bass(e)ner 2. 

DFL; Wis.; GAz., Cult. 244... FEW 1, 279b 

BASTUM: ajouter le simple et rapprocher Per- 

wez basné [BSW 45, 325] rangé 1, 200b 

*BACCINUM). Le passage à h (5 I b) et l'évo- 

lution en s (5 I c) posent probléme; cf. REM., 

I? 68, n. 1. 
13 Ajouter basiné (L. Verhulst). V. «bassiner 

les gaies» VERHULST, ms.; *bassiner 'gauler, 

secouer; faire un charivari’ COPP. 

^ Assimilation sf > ss et passage à h, cf. 
n. 12 et *(a)bahener W 4572, BDW 3, 99. 

15 V. BDW 3, 99 («bassener ailleurs»). 
16 Applications: zbāsné lé рду "~ les poules" 

D 64; ‘sb. les poules po lè fé bässer ёуду' 

“pour les faire se sauver' Ma 3 (id. pour les 

vaches); "sb. les poules, un chien' (= «les chas- 

ser en lançant un bâton» mais '*abate aux 

noix') Ma 9. — Forme conjuguée: ó zbasnéy 

"les n Na 127, D 7. — V. LÉON., BSW 52, 158. 

17 Dérivé en a-, cf. ВОМ 1,90 (W 36, H 12) 

et DFL. 
18 Littéralement ‘frapper à coups de bâton” 

(a П 1); généralement avec ce sens dans les 

lexiques. V. *bastoner, -órner DL; DFL, s.v. 

abattre (W 66) et bâton (L. 116); BDW 5,9 

(H ^42). Cf. FEW 1, 279b BASTUM et rapprocher 

Huy bastorner devins les ábes (*dévins lès- 

ábes) classé 13/2, 73b TORNARE (c.r. BTD 42, 

329-330). Ajouter basturné 'quelqu'un' L ^3. 

19 Correspond à 'bátarder' 'abátardir, alté- 

rer...” mais peut-être altéré de "bátonner' par 

substitution de suffixe (péjor. '-ard"). 

20 Réponse fournie sans précision. V. DL 
(t. rural), DFL et l' intensif *rabrak'ner, p 3 a. 

Cf. Hesb. abrakener ‘abattre à coups de gaule? 

BWall 3, 110, FEW 15/1, 236b, all. BRAKE 

‘branche’ et liég. brak'ner ‘вашег’ et compo- 

sés 15/1, 238a, germ. *BRAKKO. 

?! Compléments: *dji t' va waroker 'je te 
vais w.' 'chasser à coups de báton' H 37; 

*waroker 'rosser' Ma 4; 'lancer avec vio- 

lence' Ma 12 (et ‘il y a le chien qui m'a venu 

wéroké dans les jambes"; wéroké s сё "w. son 

chien" В 6 (‘le rosser’). — Probablement 

dérivé du subst. arch. *warok, *wé- 'gros 

báton, gourdin' plutót que corresp. d'un 

anorm. garokier ‘barrer la route à quelqu'un” 

(hapax 13* s.) qui aurait donné le déverbal 

régressif afr. guaroc et le fr. garrot ‘bâton’ 

selon FEW 17, 624a, abfrq. *WROKKÔN 

‘tordre vigoureusement’. Voir aussi "waróki 

‘tendre un fil de fer en le tordant au moyen 

d'un bâton’ BOURG. et a II 3. 
2 Composé dit syn. de *ahiner, *afouter, 

*adjéter, *ataper. 

23 Contaminé par *barloker 'pendiller' 
(méme zone d'expansion), DBR 8, 146, plu- 

tôt qu'une métathèse de / à partir de *waroke- 

ler (GRANDG. H, 481; BDW 4, 33 qui n'expli- 

que pas l'origine du /). — Cf. FEW 17, 624b 

*WROKKÓN et rapprocher le liégeois *warlo- 

ker 'pendiller', classé 16, 488a, abfrq. *LUGGI 

(c.r. BTD 33, 323). V. DL, DFL, Wis. (syn. 

*waroker ‘châbler, rondiner') Remarquer 

BSW 44, 525, *warloki Ve 40 (alignement sur 
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les infinitifs en -Y-ARE), syn. de "strüler ‘émiet- 
ter, égrener” et de *walcoter (d'après DETRIXHE, 
107; hésitation entre *waroki et *warloki 
J. ScHUIND, Dictionnaire de rimes, ms). 

% Altération de a ou contamination de *bar- 
loker, DBR 8, 146 et n. 23. 

> Glosé «gauler». — Dérivé du nom du 
bâton, *warcot, а H 3. Cf. FEW, Le. 624b; 
DL; DFL; BSW 44, 525 (var. *walcoter). 
Ajouter "warkoté quelqu'un' L 85 (‘assommer 
à coups de warkó'); corresp. à maskäsé L 87 
(mar(es)chauc(i)er!' par assimilation mar-, 
mas-, DL d'après G, cf. FEW 16, 518a, abfrq. 
*MARHSKALK). 

? Glosé: «les abattre». — De *clipot, var. 
-bot “bêton court et gros, gourdin, büche', lui- 
méme dérivé de *clipe ‘rondin, gros bâton’, 
FEW 2, 788a KLIPP- (*clipoter ‘abattre des noix 
à l'aide d'un clipot' To 27, A 3 etc); BDW 5, 
133. V. aussi Tourc. *acliboter 'secouer, faire 
tomber des fruits’ BDW 5, 21, classé 21, 392b, 
et a H 10. Ajouter: Хро A 7 (‘jeter à coups 
redoublés’; ‘jeter avec un klipo’ Сотт.); il a sté 
Klipoté "il a été k.' S 10 (*bátonné', syn. il a sté 
(w)álé *gaulé"). 

7 Var. *trik'ler Th 24, *trik'ter Ch 61 
(CARL). FEW 17, 257b, abfrq. *STRIKAN: œ II 
12 et ROSSER, vol. ultérieur. 

7% ‘Frapper avec la *beuye, le *beuyon . Cf. 
a II 8. V. aussi *beuyi ‘cogner, marquer des 
bosses’ Gloss. S'-Léger et comparer ALW 15, 
not. 30 SE MEURTRIR, N: *beuyi Vi 35, 46 et n. 
21 (rapproché de buyi “bossuer un ustensile', 
1, 608a BULLA). Noter que FELLER, Notes, 317, 
rattache le gaumais beuilli, -te *bossué(e) à 
Pall. BEULE (15/1, 101b: Moselle beuye f. 
‘bosse à la téte'...) plutôt qu'à BULLA dont les 
dérivés sont en -o-, -ou- en wallon comme en 
gaumais, à l'atone comme à la tonique. 

29 Formé sur *splinke ‘bâton’ (v. a II 17), de 
là *bátonner, rosser...'. Ainsi, gi Га bé splêké 
'je l'ai bien spl.' Ma 3 (et infinitif *splinker 
'rosser'); ^ pléké 'id.' Ma 4. — V. DL, DFL; 
FRANCARD, *s(u)plinker 1; BTD 42, 255; Wan- 
LAND 171, 206  (nasalisation récente); 
GESCHIERE 249. Ajouter le sens FEW 17, 188b 
all. SPRENKEL. 

39 Type 'bois-ener'. V. BSW 60, 244 (v. intr. 
‘frapper violemment dans les arbres fruitiers 
avec un morceau de bois’, syn. *bas'ner, 

‘flahf, v. tr. ^> évóye quelqu'un ‘chasser, 
congédier’); BTD 1, 97 et FEW 15/1, 197b 
*BOSK- (corr. la localisation Arsimont en 
Fexhe-le-Haut-Clocher). Pour l'ouest, 
*bwéj'ner 'bátonner, frapper” CaRL2. La 
variante '-eler' semble plus fréquente en wal- 
lon: *bweh'ler, *bwéch'ler, gént *bátonner'; 
péjoratif ‘faire de la mauvaise menuiserie’; aj. 
‘jeter un bâton dans les arbres’ Na “102 (en 
marge, q. 103). 

31 Littéralement ‘frapper, heurter’ ("büchier"), 
FEW 15/2, 27b, germ. *BÜSK-. 

32 Précisions et additions: ô tap li warko 
W 739; tapé i waroké ddé Ne 47; tapé dé bordó, 
dé wérok& Ma 20 (v. a П 3). Expressions: 1. il 
a l'er dé tapé a plotë dé m sayi S 36, litt. ‘il a 
l'air de taper au pl. ‘bâton’ dans mon noyer’, 
‘c'est une pierre dans mon jardin’ (et *èrploter 
‘тоѕѕег’), v. œ H 14. — 2. fig. ‘taper aux ‘noix’ 
(agir, dire, répondre, frapper) au hasard, à 
l'aveuglette Mo 1, 23, 58; S 19 (q. 103). — V. 
Em. LAURENT, VINDAL, BAL, CARL, COPP. etc. 
et ajouter la locution FEW 13/1, 98a TAPP-. 

3 Précisions: il a flahi avu s warkó è Гар 
‘il a fl. avec son w. ‘bâton’ en l'arbre’ L 61; 
flasi a pwér, a prón ‘fl. aux poires, aux prunes" 
Th 62 («abattre»; syn. ruklé,, dérivé de *ruke 
‘motte (de terre)”, vol. ultérieur): i flahif ауа lè 
vac 'il fl. 'frappait aval les vaches' Ve 35 
(«battre les v. avec violence»). Litt. ‘frapper à 
grands coups (de bâton, de fouet sur 
quelqu'un, quelque chose)'. Cf. FEW 3, 598a 
FLAK-; BTD 7, 201; commentaire ici not. 70 
PLIER, n. 9; not. 177 ÉCORCER, ADD., n. 16. 
Remarquer BALLE (frapper, вашег’ et *flachi 
‘un noyer pour qu'il fructifie'); BSW 60, 244 
(syn. *bweh'ner, *bas'ner). 

3⁄4 Classé FEW 3, 395 FALÜPPA (nfr. flauber 
‘rosser’ (fam. 1678 DCom), ріс. flober, -per 
‘blesser’ (Corblet), champ. Bouillon ‘id. 
[Aubry RLaR 14, 173 flabaudé ‘touché à droite 
et à gauche’ repris HAUST, Chestr.]) et 400a 
(Poit. flabé ‘gauler les noix"). V. le suivant. 

5 Dérivé intensif et péjoratif du précédent. 
Variantes *flabárder Ve 1 (Wis.); *-árder Ve 40 
(BSW 44, 507), My (VILL., Scius); *-órdé 
D 25 (Ноѕтім). D'une base onomatopéique 
germ. FLAPP- d'aprés le DL (G, F, infl. de 
*clabauder), BTD 7, 201; 10, 440; WARLAND 
98; GESCHIERE 115-6; à insérer FEW 3, 606b. 
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Voir cependant le namurois "flabóder ‘battre 

à outrance’, Giv. ‘id.; gauler' sous 3, 400a et 

n. 25, p. 402b. 
36 Réponse peu sûre (le terme manque à 

WASLET). Comparer wall. *flóse ‘bourde’ et 

*flózer ‘bourder, dire des sornettes...; gaspil- 

ler’; Neufch. *flauzer ‘caresser, frotter” DASN. 

[Hausr, Chestr.; flózè à Longlier, selon J.-M. 

Pierret]; HAUST, Étym. 98; FEW 15/2, 142a, 
all. FLAUSEN. 

3 Cf. FEW 17, Аба, all. scHLAG (frq. 
mosell. schlon frapper), rapprocher sans 

doute Jam. Jong ‘duper’ classé 16, 491b (cr. 

BTD 33, 323; REM. bi. 383). Voir FRANCARD, 

Mass. (et *ru-), BDW 16, 73; BSW 37, 313; 

41, 134, Gloss. S'-Léger; etc. Pour le sens 

‘pleuvoir à verse’, v. ALW 3, 1056, 110b. 

38 Forme ancienne de *stráler *1. émietter, 

égrener; 2. rosser', DL, DFL (s.v. rosser); 

FEW 13/2, 251b TRIBÜLARE. 
39 Sens: ‘frapper à tour de bras sur un 

objet’. — Métathèse de milórdé (cf. *lórdia 
‘bâton’ (a H 7) + mi(r)- intensif) ou altéré de 

mir- + (r')óner ‘rosser’ (BAL, CARLJ...) à 

rapprocher de 17, 40a (v. n. 37)? Voir aussi 

*mirlózé ‘frapper avec une *bourlote, un mou- 

choir noué au bout’, t. de jeu enfantin (*djouwe 

a l-mirlóze) Ph 16 (LOISEAU). 

4 Dérivé de *plóne ‘chiendent’ (ard. 
*p(Dáne, *pléne, DL). Pour la motivation du 

sens second ‘battre brutalement”, v. *plóner 

une terre, la débarrasser de ses mauvaises her- 

bes: on bat les racines pour en détacher la 

terre, puis on les brûle; de là l’intensif *réplô- 

ner ‘rouer de coups’ Ni “100 (ВТР 7, 117-8). 

Cf. WARLAND 156; GESCHIERE 202; FEW 16, 

607a, néerl. PAAN. 
^! Type occidental 'poquier' ‘donner une 

*poke, un coup, blesser, heurter, frapper 

quelqu'un’. Voir *pokf ‘jeter au loin, lancer” 

Corr. FEW 16, 642b-643a, fl. POKKEN еї 

ALW 15, not. 31 (SE) COGNER, J 1 et not. 13 SE 

BLESSER, J. 
4 sél ô pó ô kó d markó aprè silal! 's. un 

peu un coup de т. “bêton” après celle-là!" W 1; 

sélé ô kó d warkó aprè W “39. — Proprement 
‘lancer la *séle, la faucille’ (ALW 9, not. 163, 

A et 164, 5°). V. DL (fig. "Trapper quelqu'un en 

lui lançant un bâton, bâtonner, rosser’); DFL 

(s.v. rosser) et FEW 11, 591a sichs, où man- 

quent le sens second et les dérivés verbaux 

*séler, -i. 
B V. CARL 2, Dasc., Forêt (*sudjí à gayes). 

Ranger les mentions de FEW 21, 366a sous 11, 

4llb ЅЁрЇСАКЕ (DW 17, 125; BaldEtym. 

4792). 
44 Type 'relayer'. Cf. *r 'layi ‘frapper, lancer 

un báton dans les branches', VERHULST, ms; 

*rilayi ‘frapper à coups reboublés', LÉON. et 

nam. LLouv. +r Тауѓ ‘rosser’ sous FEW 5, 226a 

LAXARE, ainsi que AEW 3, not. 58 il pleut À 

VERSE, M (*à r'laye); 15, p. 17a: *mon cœur 

relaie à double' Na 22; ici, not. 99 tomber EN 

ABONDANCE, V. 
45 Dérivé de *rangon ‘fourgon, parfois râble 

ou tisonnier’, d’où ‘tisonner (un four)’, ‘four- 

gonner' (ALW 5, 24a, 27b). Cf. FEW 16, 695a, 

all. RENGEL (ajouter le sens) et rapprocher Jam. 

*rangon ‘fourgon’, *rang'ner ‘fourgonner’ 

ProWall 4, 16, incorporé par erreur 16, 253b. 

46 Proprement ‘fureter, remuer en cher- 
chant’. V. CARL? et FEW 7, 27a *NASICARE. 

47 Généralement ‘presser, pousser; soulever 

par levier’ (DEPR.-NOP.); ‘jeter pour se débar- 

rasser' (CARL.2); ‘agiter un bâton dans un trou 

[pour en faire sortir une bête} (Gloss. Braine). 

FEW 2, 63a CALCARE. 
48 Terme général. FEW 10, 601a *RÜTARE 

(intensif de RUERE). 

49 Gloses: «secouer» Ch “64; réponse 
«garantie» Ch 4. — Type 'escourre', cf. FEW 3, 

287a EXCUTERE (rapprocher Vielsalm Луоу 

*secouer, faire tomber..." BDW 1,33, rangé 16, 

189b); not. 100 SECOUER un arbre, А; remar- 

quer BSW 20, 92 (corr. de XIII: "on n’ bet nin 

lès djéyes, on lès bat”). — «S'emploie pour les 

noix, prunes, pommes» Ni 26 (abbé Massaux). 

39 Type 'hoc(h)ier' ‘secouer’. Comparer 

*ocheu ‘un bon coup le prunier pour faire choir 

des prunes? VINDAL; toch? Corr. Cf. FEW 16, 

231b-232a, afrq. *HOTTISÓN. 
Si Type gaumais rangé FEW 16, 132a, 

germ. *HALON. Cf. WARLAND 130; GESCHIERE, 

152-3; not. 100, B. — Connu en wallon avec 

des sens voisins et dérivés ('insister, importu- 

ner, tripoter, bousiller..."). 

3? Pour la construction verbe + complément 

+ adverbe, v. Synt. 1, 121; 2, 270-1. 

33 Autres réponses: *sclindjer: sklêgé Ne 
^23, 24; «~ quelqu'un; ~ ë kó t pi, du skoriy 
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"un coup de pied, d'escourgée'» (ou "~ 
quelqu'un' ‘rosser’ Ne 31, ALW 9, 236b); à 
rattacher à l'all. scHLINGE, 17, 42b. — *ringo- 
ter: régóté Ne 24; «rosser avec un régér»; 
dérivé en '-oter' du nom du fourgon de four 
(vol. ultérieur) et quelquefois du tisonnier 
(ALW 5, not. 9, L); FEW 16, 695a RENGEL. — 
"vérguéyf: vèrgèyïy S 10; «frapper avec une 
verge dans le prunier»; type 'vergu-iller', ajou- 
ter le verbe FEW 14, 493b viRGA aprés le 
dérivé *vérguéyon 'rátelier au sommet d'une 
perche au tir à l'arc? (CARL.2; Dasc., Suppl.; 
DEPR.-NOP.) et voir *vérguéyon de la faux S 19 
(‘manche divisé et tordu’), ALW 9, 229b. 

ADD. a. Noms de la gaule ou du báton etc. 
servant de projectile ou d'ustensile à gauler. 

I. Perche, rame ou échalas. 
1. 'gaule':! wal То 736, 39 (èn w., dé z w.) | 

wal To 27, 78 | wòl To 37, 73-74 (ou vè,D || 
wal To 43, 48, 757; A 2, 7, 710, 12, 720, 28 (ou 
wàl, q. 101), 44, 50, “52, 60; Mo 17 | wál 
To 99; S 10 | wd/ A 55 | wé! To 771 || á! Mo 37 
(q. 201), 41, 64 || gal B 28, 30; Ne ‘50 | gol 
Vi 38 | gól Mo 775 («kaule»); Th 53, 64; Ar 2: 
L 39; Ne 39, 60; Vi 2, 8, 16, ‘21, 22, 25, 35, 
37, 47. 

2. a. 'perche':? To 6 (pér$), 24 (pi,rse), 94 
(për); AT (syn. 1), 12 (pé,r$,); Mo 37, 42, 64, 
“70 («pierque»), 79; S 13 ("aux noix’, q. 209), 
19; Ch 63; Th 72, 14, 24, 29, 43 (руёге), 53 
(grát pyéc), 54; Ni 2, 75, ‘14 (q. 201), 20 
(Ardevoor), 33 (pirc), 36 (pi,érc), 45 (pyes), 
66 (q. 201), 72, 90, 93, 112; Na 1, 59 (pyès), 
127, 129, 135; Ph 37, 42, 45, 69, 81 (grar 
pyès), 86; D 7, 36, 68, ‘91, 110, 113; W 1, 30, 
‘42; H 2, 27, 50, 774 (q. 201); L 2, 4, 14, 19, 
732, 35, 43, 66, 94; Ve 6, 8, 24; Ma 35, 39, 46, 
^48, 53; B 5, 9, 12, 15, 719 (pèrs); Ne 14 
(pyec), 24 (pyec), 32 (péré), 43, 51, 69; Vi 2 || 
b. *pircé: pirsé L 29? 

3. 'hallebarde*: halbât Ма 20, 53 | -àt 
Ma 24, 29 | albàt B 22. 

4. a. *bardahe, -ache...? bardah H ^28 
(q. 201), 50, 68; L 66, 99, 114, 116; Ve 31, 32, 
34; Ma 3, 4, 12, 19 | -ay D ‘32; H 46; L 94; 
Ve 35, 41, 47 (ou -3); Ne 24 | -àx Ma 20 | -aš 
Ni 2, 6, 79, 17, 20, 28; Na 6, 19, ‘20, 23, 30, 
49, 101, 129; Ph 42, 53; Ar; D 15, 717, 27, 30, 
36, 40, 46, 58, 72, 110, 120; H ‘26, 28 

(9. 201), 39, “45 (q. 201), 69; W 3, 45: Ma 35, 
36, 43; B 2, "3; Ne 9, 14-16 | -às Ma 39 l| b. 
*bardouche:? barduš W 59. 

5. ‘r’nôchwè:’ rnóswé Ch 33. 
6.8 a. *álon, *álon...: 216 H 21, 28 | à- 

W 739, “42, 56; L 35 || b. *àlé, *ólé, -ia...: Ais 
D 732 (ou -ya); H 770 | -ya D ‘17, 30 | élé 
D 791; Ne 14 | -ya D 25-27. 

7. *sitiéle:? sityé] Na 79. 
8. *stépia:'? stépya Ni 85; W 3. 
9. *scórcon:" skórsó Ph 16; D 84 (q. 101), 

94. 96 | skür- D 81. 
10. *passê:!? pasé L “50 (A. Colson). 
11. *sitapéte, *seu-:? s(i)tapèt Na 22, 23 

(st-) | sé- Na 6 | sæ- Ni 80, 98. 
12. *prime:'^ prim L 66. 
13. 'clai(e)-on' ou ‘cloy-on':5 *eléyon: 

Kléyó D “104; Ma 46 (‘un k., du К.Л), 48. 
14. *bèrdjô:!* bergó Vi 13. 

II. Báton, gourdin, rondin. 
1. 'báton'." a. “baston, -an...: bastó A 37; 

Mo 41, 44, 79; S 1, 6, 36, 37; Ch 4, 16, 719, 
26, 28; Th 72, 5, 14, 24, 25, 46, 62, 72, 73; 
Ni 1, 6, 9, 11, 17, 19, 724 (q. 201), 28, 33 
(q. 201), "35, 38, 61, 72, 80, 90, 98, 107, 112; 
Ма 1, 19, 720, 23, 44, 69, 84, 101, 107, 112, 
7120, 127, 135; Ph 6, ‘11, 16, 33, 42, ‘47, 61, 
69, 79, 81, 86; Ar 2; D 7, 17, 25-27, 30, 732, 
34-38, 46, 64, 72, 73, “91, 7100, 101, “103, 
123, 132, "141; W 9, 10, 21; H 1, 26, 37, 38, 
39, 50; L 1, 3, 45, 750 (A. Colson), 85, 101, 
106; Ma 36, 51; В 71, 5, 6, 9, ‘14-16, 21-24, 
28, 30; Ne 4, ^5, 9, 11, 20, 24, 26, 32, 33, 39, 
43, 44, 49, 51, 57 | -0. B 33 | -ду Mo ‘29 | -ò 
L 61 | -ó Ne 14 | -á Ne 60, 63 || a”. *báston, 
-ап: bástó Ph 15; D 120 | -á Ph 84 || b. *baton, 
-an...: bató To 2, 13, 43, 58; А 1 (bà-), 713, 
28; Мо 20, 23, 37; Vi ‘36 | -éó To 73 (ou 
báté;) | -é; To 27 | -á Vi 16 | A No 2 | -à Vi 8 
| -ay Vi "21 | -ap Vi 22 | -â, Vi 18 || b“. 
*báton...: bátô No 1; To 7 (é lô ~ "ип long 
b.'), 28; Vi 25, 27, ‘42 | -б„ Vi 37, 38 | -é;, 
To 39 | -4, No 3 || b”. “bêton: bótó D 136; 
Ne 65, 69. 

2. 'bourdon':5 bordó L 116; Ve 37-40; 
My 4; Ma 4, 19, 20, 39; B 2, 3, 5, 6, 9 | -op 
Ve 1, 32, 34. 

3. I. a. “warok, *wé-:? warok H 68; L 7100 
(Méry, syn. a^) | wè- L 116 (Em. Detaille) || a“. 



316 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

^waroké, -é, -ia, *wé-:? waroké Н 49, 68; 
L ‘50 (A. Colson), “100 (syn. a), 106 (syn. 10 

I a, 11); Ve 8; My 1, 6 (ou -é); Ma 9 (peu 
usité); B ‘10, 22 | -Æ My 3; Ma 39; B 21 (syn. 

1a); Ne 47 | -ë D 34; Н 70; Ma 4; B 9, 12, 15, 

23 (ou wè-) | -é Ne ‘1, 15 || -è Ve 24 | -e Ve 32, 
34 | -ya Na 84; H 53 || weroké H 67; L 116; 

Ve 38, 40-42; Ma 12, 19 (-è, q. 101) | -ë Ve 37, 

39. 44, 47; Ma 20; B 2-6, 7 (Rogery) | -ya 
H 38 || b. *warloké, -ia...:?! warlokè L 1, 29, 

` ` 43,/53,66, 75; Ve 1,6, 10 | -ë L 19, 32 | -è 
Ve 26 | -ya H 1 || c. *baroké, -ia:? baroké Ne 

14 (Lorcy, syn. 17 a) | -ya Н 739 || с^. *maro- 
kia: marókya Na 130? || c”. *balokia: balo- 
kya H “42.24 

П. a. *warcot, -out...:? warko W “8-10, 30, 

739, '42, “56 (ó lô w. "ип long w.'); H 21; L 3, 

4, 7, 45 (syn. mar-), “50 (A. Colson), 57, 85, 

87] -ó L 61 (ou wer-) | -u L, “50? || b. *marcot, 
-out:26 mark W 1, 21 (q. 101), 26 (Eug. 
Duchesne), 66 (q. 21); L 35, 45 (syn. war-) | 
-u L 14. 

4. *wat'lot:7 watló Ve 40; B 47, “10. 

5. *bringoné:? brégoné Ne 11,39 | -é Ne 14 
(q. 101), 24. 

6. *wastia:? wastya Ni 17, 19; W 3. 
7. lórdia: lordya № 1720 

8. a. *beuyon...2?! bæyő Vi 46 (ou -;ó) | -ő 
Vi 47 (et bud) | biyan Vi “2122 || b. *biyót: губ 
Ne 51.3 

9, *bayon, *bá-:^ bayó Ne ‘23 | bä- Ne 31. 
10. I. a. *elipe...:? klip L. 106 (syn. 3 a^); 

Ve 40 | klép Ve 32, 34 || b. *clipot:3* klipó 
A 60; Mo 17; S 10 | -,ó To 27 (q. 101) | -ò To 
99; A 2, 7. 

II. *cléper:? klèpèr В 15, 719, 28. 
11.^climpé:? k/ëpè L 106 (syn. За“, 10 La). 
12. a. "trike?? trik Ch 61; Ni 1 || b. 

*tricot.:.:9 trikó Ch 63; Ph 61; W 35, 736; 

H2,27,28 | iré- W 63; H 21 || c. *tricole:?! tri- 
kòl Th 24. 

13. *ereti: kreti S 29.32 
14. a. *plotin: plóté S 36% || b. *plotoàü:^ 

plotü Mo 1 (Ch. Dausias), 23 (id); S “32, 37; 

Ch 16 (syn. la). 

15. *pécot: pékó Ni 2.5 
16. *pélwé, *péy-, ‘kèy-:* pélwé B 28 | 

péywé L 19 | kéywe L ^32 ("un bon -`). 
17. a. *splinke:? sp/ék D 101; Ne 14 (syn. 3 

c), 16 || b. *(s)plinké...:* splëkē B 5 | plëkè 

Ma 9 | -ë Ma 2-4, 20 | -ë D ‘104; Ma 35, 46 

(syn. 4 a), 48. 
18. *tchóke:? 206 S 37 (R. Nopére). 
19. *blokia:? blòkya Ph 42. 
20. a. “tcheu, *tchü de bois'-! СФ d bó 

Vi 16 | èn ~ Vi 22 || b. "beis? bwè L 39, 90; 
Ve 38, 40. 

21. *eroc^: kròk W 3022 

p. (Aller) recueillir les dernieres noix ou les 

derniers fruits (voir aussi not. 96 AVORTONS DE 

FRUITS, ADD. II). 

1. "(aller au) *rabat (de noix)": dalé ó raba 

Ch 28 | alé al raba d gay Na 22 || èl raba d gáy 

S 29. 

254 a. ‘rascrakiner, -cran-...: raskrakiné 

L 116 ("des pommes"; syn. 7, Em. Detaille) | ras- 

kräkinè Ne 4 («les derniers fruits») || *racráki- 

ner...: rakrükiné W /26, “45 («les derniers fruits 

à coups de pierres ou de bátons») | -éné W 66 

(«les fruits oubliés sur l'arbre») || *racaskiner, 

-kine: rakaskiné Na 30 («les derniers fruits») | 

-kiné D 101 (t. ent: «les dernières [noix]») || 

*racakiner, -cà-: rakakiné H 1 ('aux troches' 

‘grappes’, q. 298); L 85 ('aux' d...) | -kà- W 1 

('aux' d...), /39 || raskinè D 72 («les derniers 

fruits»; syn. 8) || b. 'aller *al racakináde aux 
(âs) noix*: ... al rakakinàt L 85 («s'il n'en reste 

presque plus»)? 
3. a. '(aller) *rabrak'ner (les derniers 

fruits)...'39 rabrakné W “56; L 43, 45 (‘aux 

(d) noix, pommes", q. 97), 66 ("aller r.', syn. 
b), "75, 87 (syn. b); Ve 38 | rabrákéné W 66 || 
b. ‘aller tal rabrakéne':? ...al rabrakén L 66 

(syn. a) | ‘aller “al rabrak’nâde" ... а! 

rabraknät L 87 (syn. а) ° 
4. *rabiner:? rabinè D 72 ("au foin' ó für) 

| -éné Ne 24 («les derniers fruits»). 
5. *róbiner...:9? róbiné Ne ‘23 («les der- 

niers fruits») | robiné Mo ‘70 (q. 298) | -e, 
Th 62 ("~ des poires, des pommes"). | 

6. ‘aller *rakéti*:?! ... rakèrr L "118 (Awan). 

7. ‘aller “al rascode':@ ... al raskôt L 116 

(Em. Detaille; syn. 2 a). 

8. "aller tal richoyète':@ ... al risòyèt D 72 

(syn. 2 a). 
9. *ragossi, -er:"* ragósi Ne 737 («les der- 

niers fruits») | -é Ne 31 («id.»). 
10. *ramèh'ner:6 ramèhné L 43 («les der- 

niers fruits»). 
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11. *ragléné...:6 raglènè Vi 16 («les der- 
nuits fr.») | -ey Vi 22 («id.»). 

12. "aller aux *ramanants*:?? ... 
S 10.5 

Ô ramaná 

y. Parémiologie. 
1. EXPRESSIONS: a) 'abattre deux noix d'un 

coup de wérok...' ‘faire d'une pierre deux 
coups’: abat аё gèy d ô kô d wèrok L 116 
(Em. Detaille); ... d waroké, et var: D 34; H 1; 
Ve 24, 26; Ma 9, 19. — b) 'arrangé comme des 
noix sur un bâton’ ‘à la légère, avec désinvol- 
ture; combiné sans base süre...': arégi kòm dé 
gay sé ô bastó Ni 19 (q. 102); il aré$ sa kòm 
dé gay su é bastó 'il arrange cela...' S 19 
(q. 103). Assez répandus. Voir Spots 2001-2; 
ALW 5, not. 68 a et les dictionnaires. 

2. DICTON: Ó sé lábér lé gay a tér Ch 63 
(«17 sept.-début oct.»); al sé lábér lé gay al tér 
D 85. — Voir LÉON., tà Г Sint-Lambért lès 
gayes à tére ‘bonnes à abattre’; VERHULST, id. 

! Précisions: «gaule» To 73, 99; A 2; Mo 17. 
37 («pour abattre les noix», q. 201), 64 ('gau- 
ler les n. avec une g.', q. 201); S 10; syn. 'per- 
che! A 7 (Corr. ‘longue p., baguette’); «per- 
che» To 27, 39; «perche à haricots» L 39; 
«pour gauler les *bloces, prunes» Vi “21 (q. 201). 
Cf. FEW 17, 495a *WALU, compléter par “wale 
(SiG., DEPR.-NoP.); *wole (MAES); *wále REN. 
(«i-est toudis a —-s et as archéles, toujours en 
quête d'amusements»); *eále (FRANCARD). V. 
"gauler', 3, n. 6. 

? Glosé «gaule» Ne 51; «pour gauler les n.» 
Ni 714, “66; H 774. Sens souvent mentionné en 
galloroman (FEW 8, 278 PÉRTICA). On ne 
signale ici que les variantes et additions à 
ALW 1, c. 70. — Dérivé verbal: 'perch-eter 
(pyésté) le noyer pour briser les gourmands" 
Ni 112 (q. 201). — Compléments à ALW 9, not. 
75 INSTRUMENTS DE SERRAGE d'un chargement 
de foin, etc. (1?) et not. 76 SERRER UN CHARGE- 
MENT de foin, etc (1°): péré pu pérci l fon 
Vi 21. 

3 «Gaule très solide». Cf. DL (d'aprés Forir) 
et FEW 8, 279b-280a PÉRTICA. 

* «Grande perche» Ma 20 (grát pés; «pour 
gauler les noix», q. 201), 53 («abattre des fruits, 
faire des clótures», q. 201); B 22. Toujours fém. 

dans TEH (comparer masc. DRo, DNot.). Cf. 
FEW 16, 194a, mhall. HELMBARTE (liég. *hale- 
bare, Cherain *hal'báde ‘perche servant à [por- 
ter un coup], abattre les fruits' [BSW 50, 531]). 
— Complément: halbärdé ‘des pommes’ Ma 53 
(q. 201). 

5 Sens: «gaule» Na 6 (po bèrdaët dé lé gây, 
q. 201; v. 4 b); D 58 (po šër lè gay, po z abat, 
q. 201; v. 2 et 33), 72 (q. 201); H 728 (q. 201), 
^45 (q. 201), 68; L 116; Ve 34; B 2, ‘3; Ne 16; 
«perche» H 46; Ma 24; Ne 14 (Lorcy; on distin- 
gue bardas, pyéc et ólé d féf); «perche flexible» 
Ni 9; Ma 19; «longue perche pour battre» 
Ni 17; «espéce de gros báton» D 120; «báton 
pour gauler les noix» D 15 (q. 201); «po basné» 
D 46 (q. 201; v. 5 I); «gros bâton (qu'on jette?) 
surtout pour abattre les fruits; perche souvent 
avec branches; toute grande fleur, plante éle- 
vée» Ve 32; «mentula» Ni 28; «inc.» L 19. Au 
figuré: ôn grad b. ‘grande femme indolente’ 
Ni 2; ‘grande femme un peu sauvage, bizarre’ 
Ма 49 (cf. LÉON., MÉLIN, HosriN; BSW 11, 195 
[Voc. poiss.]); — ‘gros ventre’: ké b. k il a! Ma 
51; ...k ell a! B 15 (v. FRANCARD, 'bedaine"). — 
Genre: masc. à L 94 (ô b.). Cf. GAULER, 4, n. 7; 
FEW 1, 262a *BARROS et rapprocher Ard. bar- 
dache f. “gaule pour les noix' classé 21, 88b 
(BTD 42, 338 et BaldEtym. 359). Voir aussi 
CARL? (Ph 15, 42, ^52). 

* Cf. GAULER, 4 c, n. 11. 
^ Dérivé en '-oir' de *r'nóchi, v. GAULER, 

29, n. 46, CARL? et ajouter le substantif FEW 
7, 27a *МАЅЇСАВЕ. 

* «Gaule pour abattre les fruits ou battre 
quelqu'un» H 21; «l'*ôlé de fèves s'oppose à la 
"perche" pour gauler» Ne 14. — Contrairement à 
Wartburg, FEW 15/1, 9b, mhall. AHSEL ‘épaule’ 
(doublet: 22/2, 81b Awenne aulé m. ‘perche à 
haricots’ BSLW 58, 212 [DW 6, 57]), qui enté- 
rine la proposition de HAUST, Érym. 4 (et BDW 
9, 49; 13, 62; DL), REMACLE, DW 18, 121-7, 
invoque un rapprochement des deux dérivés en 
-ӦМЕ (a) et -ELLU (b) avec le latin ALA ‘aile’ 
(w. liég., nam. éle, éye, parfois ále, ale) 24, 
282b et écarte le frq. *WALU, acceptable au plan 
sémantique mais inadapté au point de vue pho- 
nétique (le w- initial qui tombe devant ô dans 
*wóle > *óle (v. 1 ci-dessus) se conserverait 
dans le liég. *wále; comparer nam. *órder, liég. 
*wárder). V. ÉCHALAS, vol. ultérieur. 
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9 Le FEW rattache le liégeois hesb. nam. 

*stièle ‘perche à haricots, échalas' (DL, DFL) | 

et les dérivés verbaux *sriè(r)ler ‘soutenir au 

moyen de perches, mettre des échalas à' au 

nld. STEEL (17, 225a) et réfute, comme HAUST, 

Mél. Salverda de Grave, 1933, 4, Vall. STIEL 

‘manche, tige, poteau” (BDW 17, 99) qui ne 

rend pas compte de la diphtongaison, et le latin 

srERILIS (BDW 18, 161), insatisfaisant au point 

de vue sémantique. V. LÉON. et ÉCHALAS, vol. 

ultérieur. - 
10 Le wallon step ‘sommier pour soutenir la 

croix d'une tour' (17, 237a, mnéerl. STIPEL) 

n'est sans doute pas à dissocier de stipe, stipeau 

‘étai, poteau’ (17, 230a néerl. STIEP). V. BTD 

11, 86: 18,432, 441; 38, 276; DFL, s. v. ramer: 

"'stép'ler les pois avec des *stépias' W “32; 

Gaz., Cult. 259, *stépia ‘rame de pois’ et 113 

‘branche pour aider à recouvrir de paille le silo 

de betteraves”. 
п Proprement la perche à haricots: "ec, d 

féves D 96. Voir Giv. skorsó, Philipp. id. [lire 

skórsó, d'aprés WAsLET], BRUN. 1172 classés 
22/2, 82a. Compléter par *scaurson, n. m. ‘p. à 

haricots’ LOISEAU, HosTIN; *scórson “gaule, 

baguette de pêche’ PiRS., ‘perche’ LÉON. (et 

"des jambes comme des *sc.', longues et mai- 

gres) et rapprocher des apic. escarchon 'écha- 

las? (13*-15* s), achamp. escharriçon (1288), 

etc. FEW 2, 625a CHARAX. 
12 Considéré comme arch. à L “50 (DL, 

DFL; TAL) et généralement pris au sens de 

‘petit échalas' (pour les vignes, notamment, 

EMW 5,18), opposé à 6 a (DL, mais syn. pour 

HUBERT). Correspond au fr. dialectal paisseau 

(afr. paissel), FEW 8, 95b PAXILLUS. Pour 

l'évolution de x interne devant l'accent et 

avant la voyelle a, v. REM., h°, 73. 
13. Diminutif de 'estap(l)e* (-ITTA); générale- 

ment 'rame de pois, fèves, échalas, tuteur pour 

plantes grimpantes’: spécifié ‘gaule’ à Ni 98 (v. 

BSW 45,333). Cf. FEW 17, 221b, mnéerl. STA- 

PEL (supprimer la forme namuroise stape *bali- 

veau' rangée 192b, all. STAB, reprise 221b, et 

rappr. les formes nivelloises et chimaciennes, 

ibid.); WARLAND 173; GESCHIERE 257; BAL; 

CARL 2; Gaz., Cult. 161 et 261 (fig. ‘one grande 

sétapète ‘un grand homme maigre’); MASSAUX 

(*abate dés gáyes à côps dé stapète Ni 26). — 

aussi not. 180 rAGOT, n. 20 (pour Ni 80). 

l4 Terme du nord-est; généralement ‘perche 

horizontale qui soutient une haie’, parfois ‘рег- 

che à ramer les haricots'. Cf. ALW 9, not. 132 

RÉPARER LES HAIES, В, р. 287; FEW 16, 650a, 

mnéerl. PRIEME (et 22, 82b); DW 6, 66. 

I5 «Li k. è pu grey ki 1 pyès "le cl. est plus 

gréle que la perche', c'est une longue perche 

placée horizontalement pour ( h)órbé ‘réparer 

les haies vives» Ma 46 (v. ALW 9, not. 132, 

A); «gourdin» D “104 (syn. II 17b; dérivé ver- 

bal *clégné: ti sërë ~ ‘rossé”, q. 2070). Ajouter 

FEW 2, 777a, gaul. *CLETA et v. BTD 15, 274. 

16 V, «berjaud [-dj-] ‘longue perche desti- 

née à battre la surface de l'eau et les herbages 

des bords pour déloger le poisson et le diriger 

vers un filet tendu (le plus souvent le truble) à 

une certaine distance’; ~ -èye ‘se servir du b.» 

BSW 37, 299; «berjau 'piéce de bois 

employée dans le robinage”; ~ -dé les pommes, 

‘les abattre’; ~ quelqu'un ‘le poursuivre à 

coups de b.'; -da ‘qui est occupé à b.» MAUS; 

FEW 3, 897b *FÜRICARE; ALW 8, 412b, 5° 

(engins de péche), var. 
17 Précisions: «moins gros que le warokë» 

D 34; B 23; syn. de waroké В 21; bastó a 

nòkèt, litt. ‘à petits nœuds’ D 141 («b. de bou- 

vier, de marchand de bestiaux, etc.»); bótó ~ 

“b. noueux' D 136, Ne 69; «gaule» 5 6 

(q. 201); «pour gauler et abattre les fruits» 

Ni ‘24 (q. 201); «pour gauler les noix; syn. 

'perche'». Ni 33 (q. 201); «pour abattre les 

noix» Ni 11 (q. 201). — Compléments et 

variantes relevés aux q. 92 (dans le syntagme 

"bâton de néflier, de marchand") et 1817 «est- 

ce à vous ou à lui ce báton? — C'est à moi»: 

bastó A 2, 7; Mo 9, 17, 42, 58; S 10, 13, 19, 

31; Ch 33, 43, 61, 63, "64, 72; Th 29, 43, 53, 

54, 64, 82; Ni 2, /5, 20, 26, 33, 36, 39, 45, 85, 

93; Na 6, 22, 30, 49, 59, 79, 99, 109, 116, 129, 

130; Ph 15, 37, 45, 53, 54; Ar 1; D 15, 40, 58, 

68,81, 84, 94, 96, 110; W 1, 3, 30-66; H 2, 8, 

21, 27, 728, 46, 49 (-67), 53 (-02), 69; L 2, 7, 

14, 29, 35, 39; My 3 (quelquefois); Ma 1-4, 9, 

129, 35, 46; B 4, 7, 11, 15 (9. 92), 27, 33; 

Ne 14-16, 23, 31, 63; -ò" L 4; -ó L 66; -å 

Ph 84; W 13; Ne 49; -& Ne 47, 76; — bató 

To 27, 28, 71, 99; A 12, “18, 20, 44, 50, 52, 

55, 60; Mo 1, 64; Vi 2, 27, 35-38; «bateon» 

To 1; -é; To 73; bàt;ô To 78; bat To 94; bátá 

No 2; bati; No 3; -álów To 2; -á, To 6; «di 
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Vi 16; -à Vi 6, 13, 18, 22; — bátó To 24, 48; 
Vi 43-47; -eon To 39; bàtó To 7. Type prati- 
quement absent de l'est, v. DL, DRo (s.v. bor- 
don), 'bourdon', n. 18, BÂTON, vol. ultérieur et 
GAULER, 6, n. 18. — Expressions: 'quand on 
veut battre un chien, on trouve toujours un 
bâton" kd ó vu bat ô сё" ô truf todé ô bastó 
Ni 19; 'étre le b. aux noix' “le souffre-douleur 
d'une société” yès li b. д gay Na 112 (q. 201). 

" Gloses: «gourdin» Ve 40; «pour battre 
l'avoine; syn. 17a» Ne 16. — Compléments et 
variantes des q. 92 (v. n. 17) et 1817: bordó 
D 34; Н 1, 37, 67, 68; L 1, 19, 29, 732, 87, 106, 
113, 114; Ve 35, 41-47; My 3, 6; Ma 12, 24, 
29, 40-43, 53; B 2-3, 7, 12, 16; Ne 14, 15; à, 
Ve 26 (ou -ó"); -ô" L 94; My 2; -ó" Ve 24; -ó" 
Ve 34; -ó L 61; My 1; -ó L 43, 66; Ve 1, 6, 8, 
32. Type français, recueilli ici en wallon orien- 
tal mais connu aussi à l'ouest comme syn. de 
"báton' (*bordon «ne se dit pas souvent» PIRS.; 
syn. 1. LÉON.) et parfois uniquement au sens 
dérivé de ‘tige de plante (trèfle, oseille, laitue) 
CARL, Dasc., Suppl., etc. Du latin vulgaire 
BÜRDO 'mulet (FEW 1, 632b) par métaphore 
populaire (comparer *gade ‘chèvre’ pour dési- 
gner le chevalet). 

TT «Bois qu'on lance» L “100; «bâton» H 68. 
- Forme simple, aujourd'hui en net recul par 
rapport au dérivé (a^), v. DRo, TAL... Le FEW 
17, 624a privilégie le verbe abfrq. *WROKKÔN 
‘tordre, tourner vigoureusement’ au substantif 
afrq. *WROK 'partie noueuse d'un tronc d'ar- 
bre (fl. wrack, wrok) soutenu par BARBIER 
(Miscellanea lexicographica VI, 273-7), ESSER 
(BDW 4, 33-6), GAM.! 273 et GAM 470, 
HausT (DL), WARLAND 192, A. HENRY (DBR 
8, 143-8), et justifie le caractére primitif du 
substantif sur le verbe dans la tradition gallo- 
romane par un emprunt des dialectes centraux 
aux parlers de l'ouest. — Corriger, FEW, l.c., 
Harzé warok BSLW 30, 275 en warok Harzé, 
Comblain BTD 30, 275. 

? «Gros báton, rondin qu'on lance dans les 
arbres pour abattre les derniers fruits» Ne “1; 
«gros bois servant de projectile» Ma 12; «báton 
gros et court servant à waroké quelqu'un ou dans 
un arbre» Na 84; «gros bois informe» Ve 38, 40; 
«plus gros que 1» B 23; «gros bois, plus gros 
qu'un báton» D 34; «gourdin» B 21; «gour- 
din informe» L 116; «báton» H 68; Ve 41; 

«seulement connu dans l'expression 'abattre 
deux noix d'un coup de w.'» Ma 9, v. y 1; 
«inc.» D 46 (et «vers Ciney, slé?» [FEW 17, 
148a, abfrq. *suiNGA]). Dérivé en -ELLU de a. 
Cf. FEW 17, 624a *wROKKÓN; DL; DFL; TAL; 
DSt... et GAULER, 9, n. 21. En marge: 1. 'per- 
sonne peu intelligente': ó sò waroké Ve 24 
(comparer warloké [abrégement de -é] 'écer- 
velé, sot, timbré’ HOSTIN); 2. ‘bâton utilisé au 
jeu de quilles’: warokya D 25-726 (et espèce de 
jeu de quilles, syn. *lès grossès bîyes); waroké 
Ма 39 («gourdin pour jouer au madahé: “on 
drésse one bèle grosse píre ёт...» [FEW 22/1, 
195b, Ardw. madahai m. ‘jeu d'enfant consis- 
tant à jeter aprés une petite pierre posée sur 
une plus grosse’ Gdg.]); 3. ‘caillot de sang": 
waraikya H 27. 

?! «Se jette dans l'arbre» L 29; «bâton court 
qu'on lance dans l'arbre pour aller 
*rabrak'ner, “al rabrakène» L 66 (v. B 3 a b); 
«bâton qu'on lance» L 43; «seulement dans 
l'expression 'abattre...'» H 1 (v. y 1); «gros 
pieu mis dans une haie pour la soutenir» L 53 
(Sabarée). — Le liég. *warloké 'gros báton 
noueux’, classé FEW 17, 624b *WROKKÔN, est 
interprété comme une métathèse de warokelé. 
Voir cependant le sens 2 du DL: ‘billot, rondin 
attaché au cou d'un porc qu'on veut empécher 
de courir ca et là' et envisager la contamina- 
tion de *barloke, -ka ('-ail'), déverbal de tbar- 
loker *pendiller'. Pour la finale bréve, compa- 
rer BELLEFLAMME: *wice k'a dés djeyes, i-a 
dés warlokés Ve 4 ("ой il y a des noix, il ya 
des w.', on trouve toujours un bâton lorsqu'on 
veut battre un chien). V. GAULER, 9, n. 23. 

22 «Morceau de bois» H 39. — V. GAULER, 9, 
n. 24 et *barokia 'gourdin gros et court au 
moyen duquel on abat des fruits hors de por- 
tée, des noix, par ex.” WASLET; ‘bâton qu'on 
lance sur les noyers pour faire tomber les noix’ 
VAUCH. 

2 Dissimilation de labiale b-m. 
>: Altéré de c par substitution de liquide. V. 

DL et n. 22. 
75 «Gourdin, assommoir» L 85; «gros bâton 

qu'on lance» W ^56; "on *tape le w.' W 739; "1 
a flahi avec son w. en l'arbre' L 61; ‘il jeta un 
w. après moi’ L ^3; «les maraudeurs se servent 
d'un w.» L 4; «bâton» W 30; «gaule?» L ^50. — 
Dérivé еп '-ot'. Cf. FEW 17, 624b *wROKKÓN 
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et compléter les localisations des f. en w- et en 

m- par le DL; ajouter la forme en - d'après 

DFL, s.v. bâton. 
26 «Gourdin, bâton» W ^26 (Eug. Duchesne); 

‘+bouhf dedans avec un m.' L 35; "*rakakiner 

aux noix avec un m.' W 1 (v. B 2); «bâton» 

L 14.— V. n. 25. 
27 «Gaule?» B 4; «inc. à Lodomez». 

hameau oriental de Ve 40. — Cf. DL; BSW 44, 

530; VILL., $6105 (d’après VILL.), TOUSSAINT 

(arch., syn. За”, 10 I a); FEW 22/2, 87a. 

28 «Bastó pour abattre les fruits» Ne 24; 
«gros bâton, rondin» Ne 39; «bois informe» 

Ne 14 (‘foutre un br. sur le pommier"); «très 

gros bâton qui ne pourrait servir à la marche» 

Ne 11 (et «bâton informe pour *rondiner 'ros- 

ser' un chien» q. 1720). — Surdérivé '-on-eau', | 

à rapprocher probablement du fr. familier ou 

populaire bringue ‘morceau, pièce’ (et loc. 

adverbiale argotique en bringues ‘en mor- 

ceaux; en désordre’; fig. ‘en piteux état’, cf. 

ALW 4, not. 103, G, n. 4-5), classé FEW 1, 

529b-530a *BRINOS ‘verge, baguette’ (*BRIN- 

+ -ICA). 
29 «Gros bâton, rondin; aussi ancien jeu» 

Ni 17; «bâton pour lancer: *taper avou оп w. 

po fé toumer dès gâyes et *djouwer â w., les 

quilles très grosses sont rangées sur une seule 

ligne; le w. peut toucher trois quilles à la fois» 

W 3 (et *waster, v. intr. ‘frapper à coups redou- 

blés: *w. d'dins (les poules, par ex.) avou on 

stèpia, v. 1 8); «bâton (1m 20 à 1m 30) dont on 

se sert pour *djouwer Ó wastia, jeu perdu 

maintenant» Ni ^30, ^51. — L'appellation tire sa 

motivation de l'enjeu primitif — un gâteau 

(enrubanné) — du jeu de *wastia (jeter à l'oie 

ou jeu de quilles selon les endroits). Comparer 

aux données enregistrées par GAZIAUX, DW 18, 

48-50 (var. *wéstia Ni 19, “69; *djé d’ wastia 

Ni ‘30, 49), les mentions du «wastai» ou *was- 

tia ‘jeu de quilles” D “90, 7101, “103 signalées 

par E. GÉRARD, Canton de Rochefort, 81, 146, 

203. — Ajouter FEW 17, 547b *WASTIL. 

30 «Bâton très gros: ké" (lx — Comparer 
*lárder, fig. ‘rosser, duper’ DL, DFL, repris 

sous FEW 5, 191a LARIDUM (*lárdé ‘frapper à 

coups de couteau” LÉON.; "Trapper violemment, 

rosser? HOSTIN) et *(ó)rlóder, f. de l'ouest 

(à côté de *(è)rlôner, 17, 40a) que RUELLE, 

DW 3, 54, rapproche des norm., bret. lauder, 

laoudé... ‘battre, frapper à coups redoublés? 

classés 5, 210 LAus (par antiphrase). V. GAULER, 

22, n. 39 (mirlódé). 
3! «Bâton (court) qu'on lance» Vi 46, 47. — 

Ajouter bæyô (ou 201 Vi 27 (‘petit morceau 

de bois pour raccorder deux maillons, en 

guise de cheville’); bæyô, Vi 38 (‘petit mor- 

ceau de bois assez gros, раг ex. pour гассог- 

der deux maillons en guise de cheville"). 

— Voir *beuyon 'gourdin, entrave', Gloss. 

S'-Léger; «beuille ‘morceau de bois d'une 

longueur d'] m.'» et «beillon|beyon] *báton 

gros et court’: 'taper un b. dans le poirier 

pour faire choir quelques poires'» MAUS, et 

les mentions de ZÉLIQZ. beuyon, bè-, bion, (et 

le simple beuye ‘morceau de bois (...) utilisé 

dans un jeu’). V. GAULER, 12, n. 28. 

32 V. *biyan ‘petite barre horizontale servant 

d'attache au bout d'une chaîne’ et biye ‘court 

bâtonnet effilé aux 2 bouts (jeu de la b.)?, 

Mass. Cf. BRUN., Eng. 581 et n. 31. 

33 rbillot' (FEW 1, 364a-365b, gaul. *BILIA) 

ou var. dénasalisée de a? V. biyó ‘morceau de 

bois que l'on jette dans les branches d'un arbre 

pour abattre les fruits BSW 41, 118; *biyó 

‘cassot ou -eau; ordinairement morceau de 

coudrier fendu à l'aide duquel on chátre un 

animal”, HAUST, Chestr. . 

34 Type *baillon, diminutif ('-ONE') de 
“baye ‘barrière, garde fou”. Cf. ALW 4, not. 98 

ÉCHELON, B; PIERRET, Hab. 4.75п («vit dans 

une petite zone qui va de Ne 14 à B 31 au n. et 

de Ne 47 à B 33 au sud»). Ajouter FEW 1, 

201b BACULUM. 
35 Étymologie non assurée. Classé FEW 2, 

787b kLipp- (Coo clipe ‘morceau de bois long 

de 1 à 2 т’ DFL, BSW 49, 175, syn. 3 Ï a>, 

peut-être d'origine néerl. (awall. clippe “bois 

d'un fagot d'assez forte dimension’ 1613, 

d'aprés DBR 8, 83, isolé 16, 334a mnéerl. 

CLIPPELE: cf. BTD 32, 319; TAL; DSt). = 

V. aussi not. 178 BOIS PELARD, C, n. 10. Un 

rapport avec le type 11 n'est sans doute pas à 

exclure; v. FELLER, BDW 16, 68 sv; BTD 15, 

277; ALW 5, not. 25, L, n. 24. 

36 Diminutif de I a. V. REN., COTT., LEPOINT... 
FEW, l.c. et GAULER, 10, n. 26. 

37 Emprunt à l'all. lux. KLÓPPEL 'báton', à 

insérer FEW 16. Cf. ALW 5, not. 25, M, n. 25; 

BaldEtym. 2998 (23, 45) et ATTEN (*clèper, 
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masc.), FRANCARD (*clèpère, fém.) et ce vol., 
not. 178 BOIS PELARD, D, n. 11. 

38 Diminutif probablement récent (-ELLU) 
de *sclimpe, -be. V. DFL; ALW 5, not. 25, N, 
n. 26 et ajouter FEW 17, 146a, abfrq. *SLIMB. 

5” Complément: dné dèl trik ó вауї, pu vò If 
donè dèl trik pu i donra dé gay 'donnez de la 
trique au g., plus vous lui donnez de la tr. plus il 
donnera des g.' Ni 1. — Méme origine et méme 
sens que le fr. trique, considéré comme popu- 
laire (apocope d'estrique, déverbal d'estriquer), 
FEW 17, 257a, abfrq. *STRÍKAN. 

© «Bâton de 50 cm» Ch 63; «bâton qu'on 
jette» H 2; «bâton» Н 28. Diminutif ("-ot'), cf. 
DFL, TAL, FEW, 1.с., 258a. 

4 Défini «espèce de bâton grossier». Cf. 
BAL ‘courts bâtons qu'on lance; ces b. s'appel- 
lent des trikol, syn. triko’; et ‘courtes triques 
terminées par une piéce de fer (boulon, p. ex.) 
pour abattre les faisans en vol: CARL. “id; 
aussi pour des écureuils, etc". Corriger le 
genre FEW, 1.с., 257b (Jam. trikol f. 

? Voir DEPR.-NoP., Cap 2 Dasc., Forêt, 
CoPP. etc. Enregistré sous le mnéerl. KERTE 
(FEW 16, 315b, d'aprés BSW 55, 365) mais 
plutôt à rapprocher de l'afr. cretu “bêton dont 
l'extrémité supérieure est en forme de crête’, 
FEW 2, 1351b CRISTA, selon HAUST, Étym. 61, 
n. 3 et BTD 31,272. 

? «Báton qu'on jette dans l'arbre». En 
marge: *érploter ‘rosser’. De *ploter ‘battre 
quelqu'un'. Voir BAL, DAsc., Suppl. (var. *-ой), 
CARL., CopP... et ajouter се diminutif (-INU) à 
FEW 8, 482a PILA. 

^ Dérivé en "-oir'; cf. n. 43 et FEW, l.c. 
^^ «Bâton pour lancer (/ési) dans les arbres». 

Ajouter le sens FEW 8, 454b *PIKKARE. 
^? Cf. ‘battre les n. avec un pèywè' L 19, 

BDW 21, 73 [lire -é, selon BTD 17, 228] et 
not. 178 BOIS PELARD, À 1 b, c et n. 2, 4. 

^' «Bâton pour battre l'avoine» Ne 16. Pro- 
prement 'garrot, tortoir'. Cf. FEW 17, 188b 
SPRENKEL; DL (H. 773, syn. *waroké), DFL; 
DRo, TAL, FRANCARD (*s(u)plinke, *si- Ma 51) 
et la var. spr- dans les dictionnaires régionaux. 

4 «Gros bordó pour pléké» Ma 3; «gros 
bâton...» Ma 4; «gourdin» D “104. — Dérivé 
en -ELLU de a; cf. DL, FEW, l.c. 

? Déverbal de *tchókt, v. GAULER, 30, n. 47, 
CARL.* et FEW 2, 63b CALCARE. 

5 «Morceau de bois plus petit [que la per- 
che, le bâton, la *bardache] qu'on jette dans 
l'arbre» Litt. 'bloqu-eau' ‘petit bloc de bois’, 
largement répandu aux sens de ‘billot, cale’ 
(ALW 5, not. 30, A), ‘sabot de frein’ (ALW 
9, 149b), de là 'sabot grossièrement façonné, 
chaussure lourde"; fig. ‘homme court et trapu’. 
Cf. FEW 15/1, 164b, néerl. BLOK. | 

?! Type "chef de bois’, cf. ALW 5, 48b. À 
classer FEW 2, 336b CAPUT. 

> Cf. FEW 16, 397b, abfrq. *KRÔK ‘crochet’. 
"7 Déverbal de 'rabattre'. Désigne aussi le 

ramassage des légumes (pommes de terre...) 
après la récolte; cf. BAL; CARL; DEPR.-NOP. 
(syn. *rabatia); DW 1, 87 (LÉON, dans le sup- 
plément), etc. Ajouter le sens FEW 24, 21b- 
22a ABBATTUÉRE. Au figuré: dé raba d gay “des 
sornettes' S 29; comparer 'charabia, discours 
incompréhensible’ CoPP.; ‘propos niais, sans 
importance, peu sérieux, voire mensonger’ 
CARL.?; ‘bruit assourdissant’ DASC., Suppl. 

“4 «Glaner les derniers fruits» W 739; 
«gauler les fruits oubliés sur l'arbre» W 66; 
«grappiller aprés récolte des grappes» H 1 
(q. 298). — Formé sur *crakin ‘fruit mal venu, 
rabougri’. Cf. HAUST, Étym. 198-200; FEW 
2, 1269а KRAKK-, y porter Giv. racaskiné v. a. 
'cueillir des pommes, des poires restées 
sur l'arbre après la récolte’ [WASLET], nam. 
rascakiner 'id.; ‘ronger les os’ [PIRS.] 22, 
82a (le nam., var. de rascrakiner, déjà classé 
21, 212b, DW 17, 118), BaldEtym. 4315. 
Voir aussi DFL, s.v. recueillir; LÉON. (P); 
LOISEAU (‘racraskinè); MÉLIN (*rascrákiner, 
syn. *rascréper; *rascakiner H 38 [Gives]); 
Nos dial. 1, 65... et not. 86 TROGNON Е-Е“, 
n. 28-30; not. 96 AVORTONS DE FRUITS, А“. 

5° V. n. 54, DFL et ajouter FEW, l.c. (dér. 
'-ade"). 

36 «Gauler les fruits oubliés sur l'arbre» 
W 66; «gauler les derniers fruits» Ve 38; 
«glaner les fruits (pommes, etc.) qui restent 
aux arbres» L 87; «glaner les derniers fruits» 
W 56, L 43; «grappiller les dernières [noix]» 
L 45. — Cf. GAULER, 8, n. 20; DL, DFL; FEW 
15/1, 238a *BRAKKO (corriger Malm. verv. 
rabrakaner en -ener [VILL., Scius, Wis.]). 

* FEW, Lc. 
* Dérivé еп '-ade', ajouter FEW, L.c., après 

le précédent. 
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59 «Récolter le foin mal venu, trop court» 
D 72. — Cf. ALW 9, 280b-281b, 329a, 378b; 

FEW 10, 67a RAPINA (Mouz. rabiner ‘ramas- 

ser les quelques fruits restés sur un arbre oü 

l'on a fait la cueillette", d'oà rabine 'action 

de...) et, avec d'autres sens, les types classés 

21, 63a et 22/2, 80b (nam. rabin 'fagot', -ner 

'tondre une haie...', liég. ‘couper les jeunes 

plants d'un bois’), pour lesquels BTD 42, 337 

renvoie à 10, 67a, ainsi que 22/2, 88b (Gleize 

rabiné ‘raser, couper minutieusement BDW 
18, 101 [REM., Gloss., DSt], BaldEtym. 284) 

et not. 180 FAGOT, G, n. 12; not. 183 ÉBRAN- 

CHER, ÉLAGUER, J. 
60 «Glaner après la cueillette» Mo 770 («les 

enfants abattent ce qui reste»); Th 62. — Cf. 

FEW 16, 678a, germ. *RAUBÓN (compléter 

Mons DI «se dit à Ath pour 'cueillir ce qui 

reste de fruits dans un verger après la 

récolte'») et, au sens de ‘glaner des pommes 

de terre après l’arrachage’: robiner, DASC., 

Suppl., BSW 49, 159 et BTD 46, 321; robinèy, 

DUFRANE. Comparer *riboner (métathèse) 1. 

‘glaner les derniers fruits’: 2. *marauder' Ph 45 

(q. 102, 874) et BALLE (d’après EH; sens 

inversé). Autre sens (‘rôder, se dépécher..."), 

Сотт., CARLA 
61 «Glaner les rakèt, les derniers fruits». — 

Dér. verb. (-Y-ARE) de *rakéte ‘fruit mal venu, 

mal formé, non parvenu à maturité' (DL, 

DEL), ‘fr. de moindre grosseur” (BASTIN, Plan- 

tes; VILL., SCIUS). V. not. 96 AVORTONS DE 

FRUITS, B 1, n. 6. 

62 Ajouter ce déverbal de 'rascœudre' 

‘cueillir’ FEW 2, 901a COLLIGERE. — Complé- 

ment: del raskôt = dé pòm di d&ry6, litt. "е 

durillon'; voir 1600 «une mélée de durion» 

Sprimont (TAL), BTD 33, 44 et ajouter le sens 

FEW 3, 194b DÜRUS. 
63 «Glaner les derniers fruits». — Diminutif 

[-ITTA] formé sur *cheáre ‘secouer’, FEW 3, 

288 EXCUTERE. Voir HOSTIN, *ale à l’ richoyéte, 

«c'est aller secouer les arbres fruitiers après la 

cueillette pour ramasser les fr. qui restent 

(ancien droit rural)». 

64 Dérivé verbal de *ragosse au sens de “fruit 

mal formé, rabougri’, FEW 10, 30ab RAG-. Voir 

not. 86 TROGNON, /, n. 36-37; not. 96 AVORTONS 

DE FRUITS, C 4, n. 8. 

65 Cf. FEW 6/2, 50a messio; DL, DFL et 

MOISSONNER, GLANER, vol. ultérieur. — Complé- 

ment: lè raméhó" ‘ra-moiss-ons' ‘ce qui reste 

de fruits sur les arbres après la cueillette’ Ve 26. 

66 Type 'ra-glaner', à ajouter FEW 4, 154ab, 
gaul. GLENNARE. V. Gloss. S'-Léger; BSW 37, 

363... et GLANER, vol. ultérieur. 
97 «Glaner les derniers fruits». — Générale- 

ment “restes, ce qui demeure de quelque chose 

(repas...) (AEW 4, not. 184, C), de là "fruits 

oubliés sur l'arbre’, cf. FEW 10, 234b 

REMANERE (Mons, d'aprés Delm.). — Comp. 

not. 96 AVORTONS DE FRUITS, Z 10, n. 81. 

68 tP(nous) avons été voler (happer) en 

le pátis' ё avi sti apé ò paši Ma 46, “48 

(«à maraude»). 

123. BROU DE LA NOIX 

Q.G. 103 «le brou, l'écaille de la noix, écaler des noix». 

Favorisée par la juxtaposition des notions 

dans l'intitulé de la question, l'indistinction 

entre le brou (péricarpe externe vert, qui noir- 

cit en séchant), l'écale (enveloppe extérieure 

de la coque de certains fruits; par ext. gousse 

de fève, pois; TLF) ou écaille (par anal. enve- 

loppe recouvrant la coque des noix; TLF) et la 

coquille (par ext. enveloppe ligneuse), assez 

fréquente dans l'Enquéte comme dans les 

sources livresques, empêche souvent l’identifi- 

cation précise de la portée des réponses! et 

complique la répartition de la documentation. 

Outre les désignations du brou (et quelques 

appellations qui, fournies sans grande préci- 

sion, peuvent peut-étre s'appliquer [aussi?] à la 

coque) le tableau principal mentionne, en ita- 

lique pour les types D, E, F, une série de 

réponses qui valent explicitement à la fois pour 

le brou et pour la coquille. On range sous a les 

dénominations assurées de l'enveloppe dure du 

fruit (comparer not. 146 «INVOLUCRE» de la 

noisette et COQUILLE D'ŒUF, vol. ultérieur). 

Les types sont classés en fonction 1. de la 

spécificité qu'on peut leur imputer (A-C); 2. 
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des rapprochements étymologiques et des 
discussions dont ils ont fait l'objet (E-F, n. 8- 
25; H, n. 27); 3. des champs sémantiques et 
des structures sémasiologiques auxquels ils 
appartiennent (G, n. 26; /-М, n. 28-36; N-O, 
n. 37-38). 

Ф ALCB 667-668; BRUN., Eng. 199. 

A. 'brou'? bru To 13; Ch 43; Th 29, 82; 
Ni 1, 28, 729; Na 227; Ph 79; H 8; L 14, 39; 
My 1 (Lerho); Ma 1?; Vi 35,43. 

В. "vert" vèr W 1 | ver W 10, ‘39 | vèr A 28; 
Mo 9; S 36; Ch 72; W 35, 36; L 1 | vër D As 
| vér Th 5; H 8 ll vét Na 44. 

C. 'éca(ille*? skdy А 7; S 10; Ch 27; Ne 32 
|| ekal A 7575 

D. *hágne, “ha-...:” лая W '42 (ou Аай); 
Н 21, 27 (vèt ~), “28 (ou han); L 45 (vèt-, ou 
Аай), 61; Ve 35, ‘36 (vet ~) | лай D ‘16, ^32; 
W 30, "32, 35, 36, ‘42, ‘52, ^56 (vét —), 66, 
713; H 2, 8, 720, 38 (vèt ~), “39, 46, 50, 70; 
L 35, 113, 116 | hôn L ‘32 (vèt ~), 43, 66, 94, 
101 | hôñ L 2,7, 29, 39, 750; Ve 1 (Wisimus), 
24, 26 (vèt ~) || лая Na “104; H "42 || šåñ D 15, 
^17, 30 (ou Адл) || skèñ Ni 20 | skéñ Ni "97. 
98; Na 107 (L. Verhulst), 109; Ph 42, ^70; D 9, 
84 || ёзКай Th 24. 

E. a. *hüfe, *héfe, *ch-...:5 haf L 114; Ve 6 || 
héf Ve 38 | hëf Ve “43 | hèf Ve “46 | yf Ve 47 
(ou 3&f); B 4, 6, 7 | xèf Ve 37 | SCT B 9, 719, 23 
|| b. *hifion, *há-, *ché-...? hifyó My 4 | -yò 
My 1 (ou hü-) || zifyó My 3 | an My 6 || лаў 
Ve 40 | -ó L 43 || 550 B 9? || c. *hüféye:'? 
hüfèy Ve 24. 

F. I. a. *háfe, *háfe, *cháfe, *chófe...:!' haf 
Ma 3 (ou лар | háf D 34, 64; H 68; Ма 2, 4, 
12, “15 (q. 102), 19, 24 (vèt ~), 25 | hof L 114 
|| saf B 21, 27 | šàf Ma 29, “50 | 3af Ma 39 | 
$òf Ма 734 || 3óf Ma 1, “49 || a". *scôfe: skóf 
Ne 16.12 

II. a. *erafe: kraf Vi 30 || a”. *serófe: skróf 
Ne 24. 

Ш. a. *hyava, *сһу-:!# хауа Ма 20 | šy- 
Ma 726 || b. *cafia:!5 kafya Ma 42 (syn. VII a). 

IV. а. *chafiéte:!5 safyèt B “32 (Burnon) || a“. 
*scafiète:!7 skafyét B 28; Ne 60. 

V. *(6)scafote, *éc-...:15 skafót A 1; Mo 770 | 
ès- А 37, 44 (1 ès-, lèz ès-); Mo 17; S 10, 29 | 
és- Mo 41 || ékafot To 750, 58, 771, ^72, “82, 
91; A ‘13 (et ékà-), ‘18, ‘20, 28, “39. ^40, ‘48, 

752, 55; Mo 64, 775 («cavottes»?) | ek- A 50, 
60 | ék- To “44, “57, 73 || «ecafote» To “36. 

VI. *(è)scaflote, *éc-.. .:!? skaflót Ni 2, /5, 6, 
9 (vèt sé-), 17, 20 (dë vetë sk-), 25, 26, 80, 
93; Na 1, 84, ‘967; Ph 69, 84; D 110; W 3; 
H 728, “42 (rare) | ès- Th 62, 64, 72; Ni 11; 
Ph 81 || èkaflòt Vi 2 | -flód Ne 770. 

VII. a. *chafiote:?? šafyòt Ma 367, 42 (syn. 
III b), 43 || a". *(&)scafiote, *scó-...:?! skafyót 
Ch “64; Th “18; Ni 39, ‘97, 98; Na 715, 720, 
22, 30, 754, 59 (vet ~), 69, 79, 99, 107, 109, 
112, "114, 116, 7720, “123, 127, 129, 1359; 
Ph 15, 16, 33, 53; Ar 1; D 7, 36, 382, 40, 68, 
72, 737, “85, 94, 96, 123; Ма 40; Ne ^5, ^13, 
26, 33, 738, 39 | ès- Mo 7 (quelquefois sk-); 
S 29; Ch 63; Th 5, ‘32, 46, 751; Ni 90, 112; 
Na 49, 101; Ph 6 | és- Ni 107 || skofyôt D 81; 
Ne 4. 

VIII. *(è)scafiot...:?2 skafyò S 13 (ès-), 19, 
37; Ch 4; Ni 33, 36, 38; B 22 | -ó Mo 23; 
Ni 35; Ar 1. 

IX. a. *(è)scafion, *scó-, *èc-...:23 skafy6 
A 2; Mo 58, 770, 775, 777; Ch “64: Th ‘1, 54 
(ès-) | skó- Na 1? | ékafyó To 27, 99 | -;ô To 78 
| -&; To ^51 (èk-), 94 | ekafyá To 37 || а^. *sca- 
fiyon, *ec-...: skafiyó Ph 86 | èk- To 43 | ék- 
Ne 65 || êkafiyé Ne 69.24 

X. ‘scafié: skafyé D 136.25 
С. "faflote: faflòt Na 84.26 
H. *(é)scarbote...: skarbòt Ni 20 (Arde- 

voor); Ma 51 (-òt); B ‘14 (ès-); Ne 49 | skár- 
Na 130. 

I. 'écorce'?? To 28; А 12; Mo 1, 79; S 1; 
Ch 16, 26, 27, "54; Th 53; Ar 2; D ^91; Ne 63; 
Vi 6, 8, 712 (vart ~), 18, "21, 27, 35, 37, 38. 

J. 'écorce' ou 'écosse*: skós Ni 85 | èkós 
To 24.29 

К. “ho: hò Ve 32.30 
L. a. *pélote, -éte, -ate...:3! pèlòt Ph “11: 

D ‘16, 46; H 27, "28, 69; L 1 (Cl. Déom), 14, 
19, 775, 87, 101; Ve 8, 24,31 (vèt ~); Ma 4, 9, 
29 |-er Ch 61 | -at Мо 20, 44; Th 32; Ne 9 | 
-dt Ni 72; D 15; Ne 718 || a”. *poléte: polèt 
Vi 46 (var ~)? || b. *péloke, -ake:? pelok 
W 21; H 37 | -ak Ni 28, 61, 7102, 107; Na 23; 
Ph 54; D ‘100. 

L. a. 'pelure: plür To 2, 6, 7 || b. 
*pèleüje:3 pèlés Vi 16 || b^. *coleüje: koláés 
Vi 22 (vart ~) 35 

M. 'peau':3* pë Ma 726 (vèt ~) | руа W 63. 
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N. 'garde':? wat W 13; Ve 42 | wat W 59. 

O. "couvercle": kóvyék L “3 2š 
Р. *troufion: traifyô Ne 20.3 
О. fromage": fromaë Мо '5.? 

q. Écaille de la noix (voir tableau principal). 

1. 'éca(iDle':?! (è)skay S 6, 10 (ès-); Ni ^35; 

Ph ^11 (ès-)?; Ar 1; Ne 22, 723, 31 | éskdy 

Ni 90 | (é)skày A 2; Th 751 (ès-) | ¿kay To 58, 

^12, 91; A 1, 718, ^20 (-ày) | £ To ‘36 ll ekal 

No 1-3; To 2, 7, 13, 71 (d z~), /82; А 752,55, 

60 | AA 757 | -àl To 6 | ékal To 27, 37, “44, 
^57. 73, 99. 

2. *hágne, *hà-, *scógne, *écargne...:? лай 

Н 27; Ve ‘36 | лай D 34; W 1, 10, 13, 21, 739, 

^45, 63; H 726, 37, 53, 69; L 45, 775, 87, “99; 

Ma 2 [hôn L 19, "32; Ve 6, 8 | hòn L 1, 3, 14 

(m, 90 | Лай H 1 || skàñ Ni 20 (Ardevoor) | 

skófi Na 1, ^15, 30, ‘54, 69, 79, 84, "96, 101, 
109, 7114, 116, “120, 127, 135; D 7, 25-27, 

36, 38, 72, 73, 84, “85, 96, ‘100, 7103, 7124; 

Ni 6, 79, 17, 25, 26, 45, 80; Ph 21; Ne 4, 75 | 

skañ Ni 19 (rare) || ekarf A 12 | èkarñæ To “50; 

А /40 | e- То ‘51 | èkarm A 44. 
3. a. *hife, *héfe, *ch-...:? hif Ve 31, 32, 34 

| ker Ve 34 (Solw.), 44 | hèf Ve 40 (Lodomez, 

Francheville) | sët Ma 20; B 2, 3, 5 (O. Ser- 

vais) | xef Ve 39; My 1, 3, 6 | ef B ^1 (ou 3f?), 
22 (ou Ser, Son | xf B 11, 12, ‘14-16 | šyëf 

Ma 26 (ou xyëf) || b. *háféye: ду Ve 1 

(Wisimus). 

4. I. *háfe, *háfe, *chófe...:^^ haf Ve 42 | лаў 
H 67 | xf Ve 41 | Saf Ma 51, 53; B 24; Ne “18 
| šàf Ma 42 | šóf D ‘45, 46, “91; Ma 36. 

П. а. *crafe, *crá-:9 kraf Vi 16, 21, 22, 27, 

47 (ou sk-) | kráf Vi 46 || а^. *scráfe, *scrôfe:* 

skráf B 28, 30-33 | skróf Ne 44 (syn. V), 57 || 

a”. *écrafe, ‘ècrôfe: èkraf Vi 38 | èkróf Vi 6, 

37 (-v), 43. 
Ш. a. *cafiete: kafyét Ne 76” || a. *scafiéte:^? 

skafyét Ne 47,50, 63 (-d). 
IV. *(é)scafote:? (e)skafót Mo 42 (ès-), 44; 

S 102, 31; Th 25? 
V. *(è)scaflote:*? (é)scaflót Ni 19, 20, 729, 

61 (ès-); Ne 44 (syn. H a). 

VI. *(é)scafiote, *scó-...:?! (è)skafyot Мо 79; 

Ch 27, 33, 43, /54, 61, 72; Th 24 (ès-); Ni 28, 

^102; Na 6, 19, 23; D 15; Ma 46; Ne 9, 11, 14 

(Lorcy), 15, 16, 24 | is- Ch 28 | skófyór D 94, 
101; Ma 35 || skófyak Ph 61. 

VII. *(è)scafiot...:*? skafyò S 1, 29, 36; 

Ch ‘6, 16, 26 (I èsk-, ë sk-); Ni 1, 72 (és-; de 

sk-) || skafvó Mo 75,9. 
УШ. a. *(è)scafion, 'éc-...:? (è)skafyô 

Mo ‘57; Ch 63 (ès-); Th 62 (es-), 72 (ès-); 

Na 109; Ph 45, 79; Ar 2; D 123 | skafyón 

Mo 44 | ékafyó А ‘10, 713 || a". *écafiyon: èka- 

fiv To 43. 
IX. a. *scafê:3⁄ skafe D ‘141; Ne 51 || а“. 

scafié: skafyé D 11025 
5. *scarbote...:56 skarbót Ni 20 | skär- 

Na 109. 

B. Cuisse (1) et chair (II) de la noix. 

I. 1. jambon 7 2250 Ch 16 (‘la noix a 4 ~') 

| gâ- To “72; А /52; S 36. 
2. "les cuisses de noix": lé cuc... То 27 

II. 1. "noyau? Na 127 (ó muñ li navya "оп 

mange...'); D 7 (id.); Ne ^5 (паме). 

2. 'nois-eau*: Na 30 (muñi 1 nda) 9 ̀ ` 

y. Expressions: 
Amertume: s è st amér kóm lé häñ d én vèt 

gèy! ‘c'est amer comme le brou d'une verte 

noix!" Н “42. = la vart ékó$ s è amèr kòm 
šikotē ‘l'écorce verte c'est amer comme chico- 

tiw Vi ^12 (cf. amer comme chicotin dep. Land 

1834, FEW 19, 160b, ar. SUQUTRI). 

8. Jeu de mots: èl vèr ti kè! litt. "le vert tient 

encore!" Mo 9. 

! Attestations des emplois du brou de noix: 

tét ó hérna avu dèl hóñ di $ày "teindre un filet 
de tenderie avec de la h. de noix" L 66; ted 

avu dé háf di gèy Ma 4; «sert de teinture» My 
1 (Lerho); — avu l hóñ 6 fé d | amér al $&y po 
lé mó d vé^t ч del tétàr po lè z ü d pèk "avec 
la h. on fait de l'amer à la noix pour les maux 

de ventre ou de la teinture pour les œufs de 

Pâques’ Ve 1 (Wisimus); dé do péke pò 1 mó d 
vét ‘dans du *pékét (genièvre) pour le mal de 

ventre’ D “85. 
2 Le nom du brou est dit «inc.» à B 2-3 

(«pas de noyer») et Ne 76. 

? Emprunt du francais. Cf. DL, DFL; FRAN- 

CARD (dans la locution *brou d' nwa ‘teinture 

tirée de l'enveloppe de la noix’); FEW 15/1, 

315b, germ. *BRUST-. 
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* Terme général (herbe, feuille, fane ou col- 
let de légume...). Parfois synonyme de L a 
Cpélate ou *vért dè gaye, Dasc., EMW 14, 
303) ou de F VII a^ (WASLET). V. DL, DEL: 
CARL.?; DEPR.-NOP., not. 124 ÉCALER, n. 20... 
FEW 14, 508a viRIDIs. 

? Cf. FEW 17, 89b, germ. *SKALJA (afr. nfr. 
escaille f. ‘brou de noix’ (13° s.); dérivé escail- 
lon ‘coquille de п.’ (depuis 1320), ‘brou de п. 
d'aprés Médic. liég. 122, 1. 822 ('coquille' 
dans là source; dit «peu plausible» n. 9, mais 
adopté 90 a). V. *scáye dé góke A 2 (HAUST); 
skay dœ gók A 7 (COTT.) et a. 1. 

° Type 'écale', FEW 17, 77a, abfrq. *SKALA 
(fr. eschale ‘brou’ GCoincy; 1361; ca 1580: 
écale depuis ca 1540, St-Pol ékal; compléter 
RLiR 48, 380-1) ou ‘écaille (/ + у> là l’ouest 
du Hainaut, v. FLUTRE, Moy. pic. $ 174; Du 
moy. pic. au ріс. mod. $ 182, 190 2°: REM., 
Différ. $ 61; ALW 1, c. 1 AIGUILLE, c. 6 BOU- 
TEILLE). V. œ 1, not. 124 ÉCALER, A I et ÉCALE 
d'œuf, vol. ultérieur. 

7 Type 'escargne', FEW 2, 387a *EXCAR- 
NEA (dérivé de CARO). V. CARL (variante 
*scangne Ch ‘19, 735, 736; *scagne Ch ‘57: 
*scauye Ph 752); PiRs.; LÉON. (486: *s(i)cau- 
gne ‘enveloppe ligneuse'; 700: *scaugne 
'coquille'). — Précisions sémantiques: généra- 
lement ‘coquille, écale" (noix, moule, œuf; cf. 
a 2), ‘cosse, gousse’ (pois, Ёме...); parfois 
réservé à l'enveloppe molle ou fragile (brou, 
cosse, involucre), selon WISIMUS (v. n. 10). — 
Déterminant: "verte h.', "h. de noix’ ‘brov’, v. 
classement, DL, DFL...; remarquer la double 
détermination: «hagne vette di geie», Dict. 
abaisti, et l'absence de déterminant dans 
CAMBRESIER. — ‘Brou et écale' H 38 (réponse 
assurée: èl só kò è lé Аай ‘elles sont encore en 
leur h.'); «l'écorce» Na 109; «ne semble se 
dire que des œufs» Na 107 (Em. Wartique). — 
Distinction: *scógne (de noix) et *scófiote (de 
noisette) D 84 (v. not. 124 ÉCALER les noix, B). 

* Rarement distingué de l'écale de noix, de 
la coquille d'œuf, de la cosse de pois, de la 
gousse d'ail...: «noix, noisette» Ve “43 (v. not. 
146, A1). Remarquer particulièrement */i hüfe 
du djéyes ‘brou’ et “li djèye ‘coquille’ Ve ^7 
(BELLEFLAMME). — V. a 3 ci-dessous, not. 124 
ÉCALER les n., C; not. 173 GENÉT, ADD. a 7 a, 
n. 14. Cf. DL, *hífe 2; DFL, *hâfe L 113; FEW 

17, 23a, ahall. *scELIVA ‘cosse (de fruit)’: 
WARLAND 120; REM. h? 126 (var. malm.), 160- 
1, 185 (alternance ou concurrence yēf-šēf 
Ve 47); BTD 35, 359; 37,282. 

? Diminutif du précédent (‘-illon'), cf. FEW 
17, 23a (corriger la forme de Malm. hifyô 
ALF). — Sens: ‘brov’ signalé expressément à 
My (ViLL., Scius ['cosse et brou”, id. BSW 49, 
182], BSW 50, 572; BASTIN, TOUSSAINT 
l'enveloppe de n.']). — Spécialisation: ‘valve 
d'une coquille’ Ve 1 (WISIMUS). — Autre sens: 
‘petit verre à liqueur’: hüfyô Ve 32; ‘petite 
goutte (de liqueur, de genièvre...)': süfyó 
Ve 47 (et le dérivé verbal Süfyé: ‘il en a Sufyé 
quelques-unes' (R. Henry), litt. écossé, écalé; 
avalé, «siffler»). 

0 Dérivé en -ILIA (contamination de -ATA?), 
FEW, l.c. et not. 124 ÉCALER les noix, C I a. 
Emploi réservé à la ‘coquille dure’ selon Wist- 
MUS (v. n. 7 et œ 3 b), mais indifférencié de D 
d'aprés LoBET. 

! Applications: «noix, noisette» Ma 39; 
«noix, œufs» Ma 725. — «id. œufs» Ma 9. 
Contrairement à Haust (DL), qui regroupe les 
formes en -f-, -â-... et -â- sous l'étymon uni- 
que *SCELIVA (v. aussi n. 8 et not. 146, B 1), le 
FEW isole les formes en -â- sous l'abfrq. КАЕ 
‘cosse, gousse’ (16, 293b), sans évoquer l'ini- 
tiale h > š qui évolue comme un й? (REM., bi. 
160-1: comparer $27 Ma ‘34 avec la forme de 
VEH) et traite sous cet étymon la famille de 
mots classée ici sous F (v. a 4). 

7? V. aussi *scaufes ‘coquilles d'œufs’ Ne 9 
(Nos dialectes 7, 47). — Cf. FEW, L.c. (St-Hubert 
scôf ‘écale’ MARCHOT, Phonol. 52; Patois 38). 
Pour sc-, comparer *scôgne (D, n. 7) ou *scayon 
‘échelon’ (ALW 4, not. 98 et BTD 31, 271). 
V. le dérivé sous VII, n. 21. 

5 Rangé FEW 17, 98b, abfrq. *SKARFIA 
(afr. escraffe f. 'coquille de noix' Ruteb, 
“écaille (de poisson etc.)' 2° moitié du 13* s.) 
après avoir été classé à tort 16, 412b rhén. КВО. 
FEN. Tenir compte de deux rapprochements: 1. 
liég. *hífe — argonn. acrafe, icrafe: méme éty- 
mon *SCELIVA (évolution l-r) pour O. JoDoGNE 
(DBR 12, 112); 2. chestr. *scrófe — *scófe (16, 
293b КАЕ), d'une part, et *scréfe (AUBRY) — 
ard. héfe, chéfe (17, 23a), d'autre part: «ne 
peuvent être étudiés séparément» selon EI. 
(BTD 32, 324). V. aussi F I a°, n. 12; IH b, 
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n. 15; not. 146, B 1 et ALW 15, not. 46 CROÜTE 

sur une blessure, n. 4. 

14 Comparer wall. cavaz d' peüz ‘écosses de 

pois’? (GRANDG., Suppl., d'après Simonon), 

FEW 21, 134b; *dés havas ‘tas de cosses vides 

et de tiges’ Ma 9 (DFL). Dérivé (ail) 

de (di)háfí et var. ‘décortiquer, écosser, écaler'. 

V. not. 124 ÉCALER les n., D HI; not. 146, B 2; 

not. 173 GENÊT, ADD. 8 H, n. 17. 

15 Comparer *scafia “cosse de papilionacée, 

capsule vide du pavot, cupule de la noisette” 

BSW 37, 307 et v. les verbes *scafier, *disca- 

fier, not. 124 ÉCALER les n., D 1 2. 

16 Diminutif à ajouter FEW 16, 294b KAF. 

V. le suivant et not. 124 ÉCALER, D II 1. 

17 FEW, Lc. (Neufch. scafiette f. ‘cosse’ 

Dasn. 280); a 4 HI a”; not. 124 ÉCALER, D 1 2; 

not. 146, B 7 et not. 173 GENÉT, ADD. a 8 III, 

n. 18. 
18 FEW, Lc. (afr. eschafote ‘coquille de 

moule’ ca 1200, mir. escafotte hain. flandr. pic. 

1361-1617); n. 12 pour l'initiale. — V. aussi 

+(è)scafote Mo 44 («débris de *scafion» 

DUFRANE; v. IX a); *écafote To 1 (‘enveloppe de 

fruit ou de légume' PONCEAU), 7 (*1. écale; 

2. brou de n.', Mass) et œ 4 IV. Remarquer le 

masculin *(2)scafot S 31 (DEPR.-NoP.) et le sens 

‘coquillage pétrifié” Ch “3 (Сака. 2). — Pour le 

sens ‘creux dans un arbre’, v. not. 66, C. 

19 Cf. FEW, l.c. (ажай. escafelote ‘coquille 

de noix”, eschafelote (les 2 ca 1320), frm. éca- 

flote ‘peau de légume...'); BTD 36, 269 et a 4 

V. — V. *s(i)caflote, parfois -fiote ‘gousse, brou 

de noix, coque de châtaigne...’ PiRS.; *scaflote 

‘coque molasse ou gousse’ HAUST, Chestr. 

Pour Ne 770, comparer ékaflót BRUN., Enq. 

et pour Vi 75, *caflote, syn. *cafiéte MASS. — 

Syn. G à Na 84 selon MÉLIN (v. n. 26). 

20 Ajouter la forme FEW 16, 294b клр. V. 

FRANCARD *chafiote ‘1. pelure d'oignon, d'écha- 

lote; 2. cosse (pois...)', var. *chafieüre Ma 51, et 

not. 146, B 10, not. 173 GENÊT, ADD. a 8, IV a, 

n. 20. 
21 FEW, Lc.; BTD 31, 271. — Application: 

«noix, noisette» Ne ‘13. Généralement 'écale, 

coquille” dans les lexiques (DEPR.-NoP., COPP., 

CARL 2...), parfois ‘gousse’ (PIRS.), ‘enveloppe 

de froment’ (Houz.) Identité ‘coquille’ et 

‘brou’ en nam. (LÉON.) et brabançon (GAZ., 

Cult); ‘brou’ seul dans BALLE (tène èscafiote 

dé gaye), DEFAGNE; «mieux que *scafiéte» 

Hausr, Chestr. (v. IV a^, n. 17). 

2 Dérivé masc. souvent syn. du fém. УП a° 

et parfois opposé à D. Voir Сорр., CARL... et 

a 4 VII. 
23 FEW, l.c. (awallon eschafillon m. ‘coquille 

de noix' ca 1320). Rapprocher nam. scaufion 

[PrRs.] isolé des formes en A-, š- sous l'anc. 

além. *SKALIVA (17, 88a) et envisagé comme un 

emprunt aprés la palatalisation de k + a mais 

avant l'umlaut (ca 7° s), WARTBURG, Mél. 

Rohlfs 485-90 (c.r. BTD 35, 359; 37, 286). V. 

REN. ‘coque de noix, brou'; SIG. («aujourd'hui 

disparu de Mons»); CARL 2; Mass. etc. Pour le 

sens figuré ‘récipient de petite capacité”, v. BAL; 

BALLE... et comparer E b, n. 9. 

24 Dénasalisation. Comparer BRUN., Enq. 

(éskafiyó D 136; èk- D 7133, 134; Ne 65, 67). 

25 Dérivé en '-ill-eau' ou en -ATU à partir du 

verbe. V. FEW 16, 295a KAF (Gedinne skafiyé 

m. ‘brou de п’, Florenv. kafiyé 'cosse') 

BRUN., Enq., skafiyè D 126 et a. 4 IX a. 

26 D'une base onomatopéique FAF-, FEW 3, 

367a. — Syn. F VI selon MÉLIN (contamination 

de la finale?, v. n. 19), mais surtout employé 

au sens de ‘corpuscule (dans un liquide)’, 

‘petite quantité”, ‘particule’ (ALW 5, not. 156 

SALETÉS dans la bière, n. 6). V. CARL? *faflote 

‘3, enveloppe de certains fruits, semences”, 

renvoi à *fafiote, -liote ‘brou de п’, syn. 

*fuflot; PIRS., WASLET (‘téguments de pois, 

haricots...") et *fafiote (Em. LAURENT; BALLE). 

V. rapprochement envisagé not. 146, B 10-11, 

n. 9. 
2? LLouv. *éscarbote ‘coquille’ rangé FEW 

11, 288b SCARABAEUS ne peut étre séparé ni 

du nam. arch. *scárbote 'navettes à encens; 

brou de noix’ (GRANDG. 2, 346; PIRS.) ni du 

liég. *harbote, *hal- de sens voisins (BTD 38, 

258) que Hausr (DL) propose de rapprocher 

de *harbouyf ‘gratter’, probablement issu du 

mnéerl. SCHRABBEN (17, 56b), ni sans doute 

des formes palatalisées en č-, *tcha(r)bote 

‘creux dans un arbre, dans une dent carriée', 

v. not. 66 CREUX, AAT. Ё. LEGROS; Ruches 
57, n. 99, évoque un regroupement éventuel 

de cette famille de mots sous une base germa- 

nique BUTT-. Connu aussi à l'ouest et parfois 

spécialisé, cf. CARL. (syn. V); DASC., Suppl.; 

DEPR.-NoP. (syn. F VH a^. — Au figuré 
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‘personne très maigre’: *c'è-st-one scarbote 
Ni 25 (abbé Massaux). — V. aussi not. 141 
CÓNE DE SAPIN, 29. 

?* Cf. not. 61 ÉCORCE, A (détail des formes; 
menues variantes négligées) et not. 173 GENÉT, 
a 10, n. 26. V. spécialement *(é)scorce dé gaye 
‘brou de п.’ DEPR.-NoP.; Dasc., Forêt 101; — 
*écóche Vi 6, 8, 27 et *coü;che ‘brou’ Vi ‘33, 
37, 38, Pays gaumais 12, 25. 

? Comp. not. 61, А, IX b (skós Ni 80, 98) 
et XIII a; not. 146 «INVOLUCRE» de la noisette, 
Н 2, et rem. les f. fr. et ardch. rangées FEW 2, 
826a CÓCHLEA. 

3 Acception dérivée, imagée du type 
'escous', habituellement liégeois ‘grain de blé 
battu et moulu'; ard., тайт. rural “amande du 
grain de blé”. Cf. FEW 3, 288a EXCUTERE; DFL: 
BASTIN, Plantes; BTD 15, 114; not. 146 «INVO- 
LUCRE» de la noisette, H 1; not. 173 GENÉT, 
a 11, n. 27; BALLE de grain, vol. ultérieur. 

3 Distinction: prumir pèlèt ‘brou’ — dázém 
p. ‘coquille’ Ma 4; prémir ~ Ma 9. Cf. FEW 8, 
485a PILARE (nfr. pelatte ‘coquille de noix, 
d'amande'); DL, DFL et not. 82 PELURE, A; 
not. 61 ÉCORCE, B 1-3; not. 146 «INVOLUCRE» 
de la noisette, E. 

?? FEW, l.c. (Meuse pólét ALF). 
"7 Aussi *véfe pèlake ‘brou’ Ni 26 (abbé 

Massaux). — Altération du précédent (r-K). V. 
Gaz., Cult. (syn. F VII a^); LÉON. (54 ‘enve- 
loppe tendre', opposé à “pia 'peau' (M) 
‘enveloppe plus coriace'; 486 ‘pellicule 
entourant les quartiers de noix’); not. 61 
ÉCORCE, B 4-5. 

^ Altération de a. Comparer not. 82 PELURE, 
A VI, n. 7 et les formes mosellanes et vosgien- 
nes classées FEW, l.c. 485b et n. 13. 

> Altéré de b. V. FEW 21, 61b (‘écorce 
d'arbre, de chanvre’ d’après BSW 6, 20) et 
DW 17, 81 (rejet de BaldEtym. 1, 278 [dimi- 
nutif *COCCULA], rectifié 3, 4110) et not. 61 
ÉCORCE, B 8, n. 6. 

““ Terme général. V. LÉON. (п. 33) et not. 61, 
C; not. 82 PELURE, B. 

? Ajouter le sens FEW 17, 517a, germ. 
"WARDÓN (avec Malm. war 'étui', liég. wade 
ча...) et v. n. 37-38, 524b. — V. aussi not. 146 
«INVOLUCRE» de la noisette, K, n. 18. 

? Comparer *troufion ‘souillon’ DL; REM., 
Gloss...; *trüfion HAUST, Chestr.; cf. not. 86 
TROGNON, K, n. 40 et FEW 17, 388a, abfrq. 
*TURBA 'tourbe'. 

^? Motivé par la couleur blanchâtre et la 
consistance molle de l'intérieur du brou? Cf. 
FEW 3, 718b FORMATICUM et «bos d' mamache 
‘bois tendre, mou, blanc...'» НЕС. (réduplica- 
tion enfantine). V. not. 156 MORE, F, n. 26; not. 
148 MORE (d'une noisette), n. 9. 

# Cf. C, n. 5-6, 
42 Applications: «de noix, noisette, œufs» 

Na 30; D 38; «œufs» Ph 721. СЕ. DL, DEL et 
D,n. 7. 

^ «Noix, noisette» B 11; «noix, œufs» Ve 31, 
32; В ^1; «noix, noisette, pois, œufs» В 4, 9 
(+ fèves). — Syn. krak B 5 (M. Rinck), d'une 
base KRAKK-, FEW 2, 1269a? — Cf. E, n. 8. 

^ «Noix, pois, œufs» D 45. Comparer 
*cháfe ‘coquille d'œuf" FRANCARD et cf. F Ta 
n. 11. 

45 «Des kraf d'œufs» Vi 16; «pour œufs» 
Vi 21.— V. *crafe ‘coquille’ Gloss. S'-Léger (et 
diminutif *crafiétes *pellicules'); MAUS (syn. 
“cafe ‘d'œufs’ mais *cafié ‘de pois’); BSW 37, 
318 (‘coquille vide d'œuf, noix, noisette’) et 
F a, n. 13. 

% «Noix, noisette, œufs» B 31; «id. œufs» 
B 732 (Burnon). V. *s(i)cráfe B 26, *s(è)- B 28- 
33, *sécrófe Ne “48 (FRANCARD); *scrófe 
[œufs], syn. C Ш a (HAUST, Chestr.); *écróve 
(Mass.) et F IL a^, n. 13. 

* Réponse assurée. V. F IV, n. 16-17 et 
ajouter le sens FEW 16, 294b Kar. 

48 «De noix, noisette» Ne "20. — V. F IV a, 
n. 17. 

^ Désigne «l'écorce et non le brou» Th 25; 
«écaille dure» S 10 («réponse trés imprécise»). 
V. *(é)scafote А 7 (Corr. ‘écale d'œufs, coque', 
syn. 'scárne), 14 (~ de góke mais eskäy 
d'œufs, Ј.Н.); Mo 41 (Em. LAURENT: «des ~ de 
gaille»; J.-M. LAURENT, syn. «écaille, escaf- 
fiote»); *écafote A ^31 (VINDAL ‘coquille de 
noix, moule', var. *és-); é- Mo 64 (LEPOINT 
‘écale de noix, noisette, œuf) et F V, n. 18. 

30 À Ne 51, la *chaflote est aussi la noix 
ou noisette vide que l'on met dans le nid de 
poule pour faire office de niyó 'nichet' ("nial 

H 

3% V. ALW 4, not. 130 et ajouter FEW 2, 
1139 COOPÉRCULUM. 

FEW 7, 112b *NIDALE; ALW 8, 271b). V. F VI, 
n. 19. 
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5! «Noix, œufs» Ma 35; Ne 15. V. F VH a’, 

n. 21. 

532 V. F VIII, n. 22; CARL? (Ch 26, 735); 

DgpR.-NoP. 

3 V F IX, п. 23. 

54 Dérivé en -ELLU. V. BRuN., Eng. 199 

(D ‘127, 135, ‘140; Ne 51, 68). 

55 V. FX, п. 25. 

36 V. H. n. 27. 

57 Cf. FEW 2, 114b CAMBA (wallon jambon 

[dj] BSW 15, 236), ainsi que *djambon 

CARL? (Ch 26); Dasc., Forêt; LÉON. (‘chair de 

la noix); Gaz., Cult. 251; BASTIN, Plantes 

(syn. *nawé ‘noyau’, v. 2)...; *gambon DEPR.- 

Nor... et not. 80 AMANDE (du noyau), Н, n. 3. 

58 Palatalisation récente. — Cf. FEW 2, 

1262b cóxa (mir. nfr. cuisse “un des quartiers 

de la noix dépouillée de sa coquille” dep 1536). 

59 Cf. FEW 7, 168a *NODÉLLUS (noyau ‘par- 

tie comestible d'une noix' Gesn 1542 — Pom 

1715) et not. 79 NOYAU, E, n. 6, 9; not. 80 

AMANDE (du noyau), B. 

60 Туре 'nois-eau' (cf. not. 79 NOYAU, n. 12; 

not. 80 AMANDE (du noyau), C) ou collision 

NUX [-ELLU] FEW 7, 257a et *NODELLUS? 

124. ÉCALER les noix 

Q.G. 103 «le brou, l'écaille de la noix; écaler des noix». 

Les imprécisions et les confusions entre le 

brou et l'écale, signalées sous BROU, se réper- 

cutent dans les traductions de la notion d'écaler 

les (des, la, une...) noix (quelquefois 'aux 

noix', v. tableau) pour lesquelles l'ambiguité 

entre ‘extraire de l'enveloppe verte” et 

*dépouiller de la coquille’ n'a pu être levée de 

maniere indiscutable dans tous les cas (en itali- 

que les mentions explicites d''enlever le 

brou’). La structuration des types s'inspire de 

celle de la not. BROU et présente successive- 

ment: 1. les correspondants des noms de l'écale 

(et du brou) [A-F]; 2. les termes fondés sur 

l'idée — a. d'écosser (G-J), d'éplucher, de peler 

(K-L), d'extraire (M), de dépouiller (N), — b. de 

croquer, craquer (O-Q), de casser, briser, écra- 

ser (sémes: bruit sec, coup, pression: А-Х); 3. 

les syntagmes généraux (autres réponses). 

Comparativement au relevé de la not. 123, on 

observe une répartition plus homogène des pro- 

duits de *scELIVA (C) à l'est et un retrait 

d''escar(g)ne' (B) au nord-est, au profit des 

réalisations de KAF (D) qui occupent le reste du 

domaine à l'exception de l'extréme ouest. 

Quelques réponses doubles ou triples avec spé- 

cialisation sémantique éventuelle (v. les notes), 

des variantes du déterminant et des lacunes dis- 

parates que les données de la notice précédente 

permettent quelquefois de combler. 

€ АІ Ріс. 269; ALCB 667; BRUN., Eng. 530 

(écosser). 

А2 I. 'éca(iDler': *ѕсауї, *scá-, *éca-...: 

skayï S 6 | -ï A 7; Ch 27 (abbé Plumet) | skay! 
A 2 | ékayi No 3 || ékalé To 2? 

IL. *hay'ter...:* hayté H 2 (v. B II a); W 732 

("> aux noix’ d..., M. Havenne), ‘45. 

Ш. *düschay'ter, *dés-: düssayté Ni 20 | 

dés- Na 30. 

BS 1. a. *dihágn'ter, -һарп”-...: diháfité 

L 61, 775, 85, 87, “99 | а H 21 || алате 
D 34; W 70 (syn. Па), 13, 21, 30, 739 ("~ aux 

noix’ à...), /42 (syn. П a), “56; H 46, 70; L 4, 
35, 45 (ou -häñ-), '99 (quelquefois), 106 (syn. 

CD, 113 (id) | dé- H "20 || dihóñté L 1, 3, 14, 

29, /32 (-hôn-), 39, 43 (hof), ‘50, 66 

(-hôñ-), “90, 94, 101 (-hóñté) | duhòfi- Ve 6 || 

thófité L 19 (v. C D || b. *dihangn'ter: dihäñté 

Na “104. 

П. a. ‘déshâgn’ter,  'dishágn'ter...: 

d(és)hañté H 27, 28 || dishäñté D “16; W 1, 10 
("~ aux noix’ d...; syn. Ï a), 42 (id.), 52, ^73; 

H 8,50 | dés- W 35, 36,63; H 2 (v. A ID, ^26, 

38, /39 | dés- H 726 || dishôñté L 7 || b. 

*déshan.gn'ter: déshañté H 1, “42. 

III. *düscágn'ter: dùskåñté Ni 20 (Ardevoor). 

C5 I. *duhifi, *dihüfi, “duhêfi, -heQ-...: 

duhifi Ve 31 (ou duhüfi), 36 || dan H 67; 
L 106 (syn. B 1 a), 113 (id.), 114 | -i L "32 | 

duhüfi Ve 1 (Wisimus), 26, 35 | -i Ve 8, 24 | 

dhü- Ve 32 || d(u)hèfi Ve 34 (ou -hifi; -héfi, 

Solw.) | duháfí L 19 (v. B 1a) 
П. a. *hífyi, *hufyi, *ché-...: Му My 1 | -yé 

My 4 || hafyi Ve “46 || sëng B 7 (et di-, Rogery) 
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| xüfyé B 6 (et du-) | šêfyi B 714 (v. c) || b. 
*duhüfyi, *duhéfier, -chéfyi...: duhüfyi Ve 37, 
38, 39, 40 (ou dhü-), 42 | -yé Ve 40 (d(u)-, 
Beaumont, Francheville), 44 (ou duhëfyé) | 
dixifyi B 4 | duhifyi Ve '43 | -yé Ve 47 (et 
-Xë-, SE) | dœxëfyé B 2, 73 | dxë- B 9 (v. c) || 
diséfyi B 19 | -yé B 12 | duséfyi B 11 || c. *dis- 
chéfyi, -ier, *duschéfyi...: disséfyi B 714? 
(v. a), 22 | - B 16 | -yé B 15 | dusšēfyi B 9 
(v. b). 
Ш. *dihyéf'ter...: dixëfté Ma 20 (quelque- 

fois) | déxéfti B 5. 
D. IS 1. a. *diháfi, -cháfi: dihêfi D “32; 

H 68; L 116; Ma 2 ("> aux noix’ d...), 4, 9 (ou 
-0?), 12 | -Sàfi D ^17 || а^. *scafi, -i...: skafi 
Ph 721 | -/ Ni 35; D 9, ‘141 | -i D 727 || 
b. *disháfi, -chàfi: dishäfi D 34 (ou di-) | -šafi 
D 15 || b“. *disfáfi: disfafi D ‘16° || b”. *dis- 
cafi: diskafí Na 30. 

2.19 a. *scafir, *(6)ca-: skafir Ne 43, 44, 57 | 
éka- Vi 1, 6,8, 721, 22 (et ka-), 25, 27, 37, 38, 
43 | ka- Vi ‘36 || b. *décafir: dékafir Vi 2, 16, 

II. 1. a. *chafyé: safyé Ma 46" || b. *duhyá- 
fyi, *diháfyi, -chófyi...: duxàfyi Ve 41 | аіҳа- 
fvé Ma '26? || diháfyi Ma 3 || disófyï D ‘45 | 
-#д/уё Ма ‘34 || #šafyi В 27 || c. *dischafier. 
-cháfyi, -chôfiè...: dissafyé Ma 40 | dissafye 
Ma 51 (ou d3-);? B 21 | -šàfyi D 30 | -sàfyè 
Ma 50 (ou dš-) | -ofyi D 46" | -sófyè D ‘91: 
Ma 1 (ou disi-), 36, 39, 43 (ou disi-), “49 || 
dësšafye B 24. 

2. a. *(e)scafyi, -i, Aer... H skafyi Mo 58, 
77; S 10 Cap, 31, 36, 37; Ch 16, ^19, 26, 27 
(F. Philippe), 63, 72?; Th 72,5, 18, 24; Ph ‘47: 
D ‘100, 136 (ou -N | ès- Ch “64; Th 14: Ph 45 
| skafyï S 1, 19, 29; Ne 722, 38 | -i Mo 75, 9: 
Th 43; Ni 33; Ph 15 (ou -f), 33, 53 (probable- 
ment, ou -/), 61; D 25- 26 (et dis-, dès-), 27, 
36, 72, 73, 81, 84, 96, 101 (ou -D; B ‘1: Ne ‘5 
| -yè D 68; Ma 35 (ska- ou skó-); B 28 (syn. R), 
30, 732, 33 (et dés-); Ne 9, 14-16, 267, 33, 39, 
47, 60 (su-), 63, 76 | ès- Ne 49 | -yé D 7103 
(-é/i); Ma 42 (et dis-); Ne 4 (-, 11, ‘23, 24 
(«péjoratif»), 31 | ès- Ni 90? | skafye Mo ‘70 || 
b. *discafyi, -i, -ier, *dés-...: diskafyi Na 109 | 
-i Ch 28; Ni 112; D 38, 40 | dèskafyï Mo 44 | 
- Ch 6. 

3. a. *scafiyi, *éca-:? skafiyi Ne 51 | êkafiyi 
Ne 65 || b. *duscafiyi: duskafiyi D 120. 

Ш. a. *diháf'ter, -chaf"-...:^ thafté Ma 20 
(ou dixafté) | disafté Ma 29 || dihàfté D 64; 
Ma 19 (V. Collard) || b. *diháf^tcher: diháfcé 
Ma 19 (L. Delveaux).!7 

IV. 1. a. %(ё)ѕсаѓоќег...:! skafôté Mo 1, 17 
(ou -е); S 10 (et ès-, «trés imprécis»), 29; 
Th 24 (skafté), “32; Ni 1, 72 | ès- Mo 23 || ska- 
foté Mo 775 | -e A 37 (ou skafótd); Mo ‘29, 42 
(et dé-) | ès- A 1 || skaforæ A 2 || b.'? *écafo- 
ter...: èkafòté To 48 (ou de-) | -æ A “13 (-kà-), 
18, 20, ^52 (et dè), 55 || ékafóté To 27, 37, 
43, 99 (ou dé-) | ekafote To ‘36 (ou de), “51 | 
kafot To 757 || ékafótee А 12 (ou (d)ekafóte). 

2. a. *décafoter, *dé-...: dékafoté To “44 
(É, “91; Mo 64 | -æ To ‘50, 58 (-kà-), ‘72. 
“82; A '10, 28 (ou -&), “39 (-,), “40 (id), “48 
(id) | -& To ‘71 | dékafoté No 3; To 1: À “57, 
60 | -æ A 50 (-@/ё) | dékafóté To 94 | -fóté 
To 73 || b. *déscafoter...: déskaforé Mo 20 | 
-Ф À 44 (ou -&) | déskafoté Mo 41. 

V.? 1. *scafloter: skaflóté Ni 11. 
2. a. *décafloter: dékafloté Vi 2 || b. *disca- 

floter...: diskaflóté Ni 20 (-vloté?); Na 1, “96 | 
dés- W 3 | dus- D 110 | dàs- Ni 20 (Ardevoor) 
| dês- Ni 2, /5, 6, 79, 17, 19, 26, “29, 80, 93 | 
d&s- D 7129 | dès- Th 64; Ph 69, 79, 81, 84. 

VI?! 1. *scafioter, -è: skafyòté Mo 79 (ou 
(d)és-); Ch 43; Th 24, 46; Na 20; Ph 6 | -è 
Ar 1 (-à). 

2. *discafioter, -é, -scó-...: diskafyôté Ch 61; 
Ni 39, 7102; Na 49, 54, 59? (et ska-), 69, 79, 
84-109, 112, 123, 127; D 7 | dìs- Ni 107; Na 22, 
23 | dés- Na 59 | dés- Ch 33; Na 30 | dés- 
Ni 28, 797, 98 | děs- Na 6 | dés- Th “51, 62; 
Ni 36, 112 | déskafyote Ni 38 || diskafyote 
Na ‘114, 116, 129, 135; D 257, ‘26, 94 (et 
diskóf-); Ne “5 | dis- Ph 16. 

VII. *déscafioner: déskafyóné Ph 86.22 
E. *disfafloter: disfaflóté Na 84 23 
F. *scarboter, *ѕсаг-:2* skarbóté Na 130 | 

skär- Na 109 (ou dis-). 
G. *d'hotchi: dhôëi H 1.25 
H. *scwárci: skwärsi Ch “54.26 
I. a. *splossi, -i, *splou-:? splòsï Na 754 | 

-i Ni 28; Na 6; D 38? | splaisi Th 53 | -i 
Th 24 (ordinairement) || b. *disploussí, *dés- 
...: displust Ch 61 | - Ch ‘54 | désplaisi 
Ch “19? 

J. *displok'si: disploksi W “32 ("~ aux noix’ 
d...).8 
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K. a. *plutchi: pluci Vi 35? || b. 'éplu- 
сһег":30 éplusé A 1? | éplusé То 78. 

L. 'peler': pèlé Ch 16; H 1; Ve 31 | -è D “100. 

М. *désca.oter...: déskaòté Na 19.3! 
N. *dismoussi...:? dismusi W 59 | dìs- H 37. 

O. a. *crohi, A. -chí...:? krohi W 1, 739, 66; 

H 38 (-?), 50, 69 (krò„i); L 14, 19 (-0), 29, 106, 

113; Ve 6 | -i D 34; H 2, 46; Ve 8; Ma 2 || -xé 

Ma 20 || -3i Na 79, 84 | -i Ni 20, 80; Na 30, 
127, 135; Ph 79; D 7, 38, 72, 73, 84 | -è 
Ma 39; Ne 14 | -é Ve 47 || b. *er(o)uchi, -è: 
kruši D 110 | -è Ne 33 | kruši Vi 16, 22, 27 || 
c. *erahí, A krahi L 29, 45:% Ve 6 | -i L “32; 

Ve 8. 

P. *croki, -i, er, Acht... 27 kròki Ch 63; Na 1 

| TA 7; Mo 172; Th ‘51, 72 |-е Ni 6, 9, 19; 

Na 23 | -œ A 44 || kròčī No 2 | -yœ To ‘72 | -i; 
To 24 | ы To “44 | -ié To 736 | -e A 55. 

О. ‘craquer’: kraké My 3, 6; Ma 20. 
R. ‘casser’: kasé No 1; To 7, 13; Ph “47; 

D 25, 26; W 10 ("~ l'écaille'), ‘39; Н “26 (ou 

kä-), /39, 50; L 2; Ve 38, 44, 47; Ma 20 | -è 

Ne 49 | -d To 73 ("~ l’écaille ou les noix’) || 
kdsé Ar 2 (ou Ка-) | ка- Ni 61; Ph 770 (part. 

passé -2); D 120, 123; Ma 24 (ou kà-), 53; 
В 11.16, 22, 23; Ne 11, 24; Vi 16 (-e), 37,38 

| -è Na 127; Ar 1; D 7, 36; Ma 36, 39; B 24, 28 
(syn. D II 2 a), “32 (id.); Ne 16, ^18, 47, ^50, 

76 | -èy Vi 27 | -ey Vi 712, 22 || kàsé H 38; 
Ma ‘26 ("~ aux noix’ à...) || kósé Ne 69. 

S. "briser: brifé To 13 | brizye A 52 
("~ l'écátile"). 

T. *spiyi, -&3* spiyi Н 50 | -yè Ma 36 
("~ l'écaille"). 

U. 'écraser': êkraz To ‘71. 
V. *spotcher: spócé Ма 53.? 
W. *scwater: skwaté Ch 27 ("~ l'écorce des 

noix’, F. Philippe). 
X. 'broyer': bróyi Ar 2. 
Autres réponses: ‘tirer l'écorce': tiré... 

To 28; "~ les ёса(1)1е': tiré... To 99; A 57; — 

'enlever la pelure": élvé... То 7; "~ le *trou- 

fion": álvé... Ne 20; = "bouger l'écale*: bagi... 

D 15; = ‘*hatchi (= tirer, ôter) la *coleñje": 

haci... Vi 22; — "nettoyer: Ve 6, 31;? — 

' défaire: disfé Ph 42 | dèfèr Mo 1. 

! Pas de terme connu à Ve 42 (voir cepen- 

dant C II b); «pas ici» My 2. Déterminants 

(complémentaires): ‘des noisettes": To 24; 

Na 59: D 73, 136; H 67, 69; Ve 24, 31; Ma 20, 

^34, 42; Ne 44, /50...; ‘des pois, fèves..." Ne 

39; Vi 21, 22. 
2 Compléments: lè едк né skayt(é) ni kò ‘les 

noix ne (s’)écaillent pas encore' A 7 («le brou 

ne s'ouvre pas encore»); lé gdy sô a skayét 

Ni 17 («le brou se fendille, il faut les gauler», 

q. 102); lè gay só šayèt, èl sù düsšaytëynë 

Ni 20 («elles s'écalent»; v. HI, n. 4); lè gèy só 

hayèt W “36; èl sô hayét H 8. Cf. not. 123 

BROU (de la noix), C, n. Seta 1; FEW 17, 89b, 

germ. *SKALJA (afr. esquailler ‘enlever le brou 

des noix' 13* s.); ALW 4, not. 156 S'ÉCAILLER, 

A let ce vol. not. 148 MORE (d'une noisette), A 

la,n. 1,3. 

3 Cf. not. 123 BROU, n. 6 et a 1; FEW 17, 

81b, abfrq. got. *SKALA (fr. écaler *ôter le brou 

des noix’ depuis Est. 1549) et n. 2. 

4 Types 'écaill-eter', 'des--^. Cf. DL, Wis. 

et ALW 4, not. 156 S'ÉCAILLER, А 3-4, n. 2. 

Ajouter les formes diminutives (+ préfixe de 

renforcement) et leur sens FEW 17, 89b 

*SCALJA. 
5 Précision: disfé | ver éri 'défaire le vert 

arrière" W 10 (v. autres réponses, n. 43 ci-des- 

sous). Cf. not. 123 BROU, D, n. 7; ALW 4, not. 

156, D; DL, DFL; Wis. Cd(u)hágneter dès 

novèlès djéves), BSW 20, XI (syn. D D et 

ajouter FEW 2/1, 387a CARO. — Plaisamment: 

ётё è thàñtëf ‘entrez et débarrassez-vous' ou ë 

z iv diháfité 'et se vous d.' L 45 (q. 1299; DL, 
s.v. déshabiller). — Sens *écorcer', not. 177, F. 

Cf. not. 123 BROU, E, n. 8; DL (*dihâft F, 

renvoi à D I а), DFL, Wis. (‘enlever les 

*hüféyes, écosser, écaler"), VILL. *hífyf (et *há- 

Scius) et FEW 17, 23a SCELIVA (ajouter la 

forme classée sous Ш). — On distingue duséfyé 

des noix et dusüfyé des prunes Ve 47 (v. ALW 

5. not. 169 NETTOYÉ, C). — Forme conjuguée: 

ô thüféy Ve 26. — Sens ‘écorcer’, not. 177, С. 
7 V. BSW 20, 61 («diheufi»), BDW 21, 66 

(гӯ) et BTD 17, 231 (duh&fr). | 

8 V. DL (E), DFL, BSW 20, 61 («liég.»), 

Pigs. (*s(i)caff ‘écosser”). Cf. not. 123 BROU, 

F I, n. 11 et FEW 16, 295a kat, = Complé- 

ment: èl ni sô né kò skafty ‘elles ne sont pas 

encore écalées' (müres?) D 85. Voir, comme 

pour C, ALW 5, not. 169. — Autre sens: skafi 

‘goinfrer quelque chose’ Н 1. Comparer Malm. 
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scafer 'goinfrer; boire en cachette’ [VILL., 
Scius], Fosse N. Cherain scafyi *manger glou- 
tonnement' [BSW 50, 534] sous néerl. SCHAFFEN 
(17, 26a; étymon maintenu BaldEtym. 5003), à 
rapprocher de *sCELIVA (23a) selon HAUST, DL 
(signalé 17, 632a) mais à ranger sous KAF (16, 
294b-295a) pour É. LEGROS (BTD 37, 282) et 
J. LECHANTEUR (DW 17, 124). Ajouter les men- 
tions figurées de LÉON., WASLET, HOSTIN... 

? Probablement altéré de b par assimilation 
de la consonne interne à la consonne finale. V. 
n. 8. 

10 Contraction -y7 > i et restitution de r 
final (assimilation aux verbes en "-ir'), typi- 
ques du sud Lux. Cf. ALW 2, c. 78, p. 216; 
BSW 37, 261-5, 326; BRUN., Enq. 530, p. 297 
et les dictionnaires gaumais et lorrains. Pour 
la perte de la voyelle prosthétique (Vi 736), 
comparer *cafir Mass. («on dit plus souvent 
*ècafir, dé-»); Gloss. S'-Léger (syn. *écossi 
[pois]). — Dérivé: "un? &afiyá ['-illon']) ‘chi- 
potier' Vi 21. 

M V. *chafiè ‘décortiquer’; t> dès пей] ‘éca- 
ler des noix [lire: noisettes]? FRANCARD. — En 
marge: *tchafié "manger bruyamment’ Ma 46 
(FEW 13/2, 355a TŠAF-). 

? Comparer *dischafié ‘écosser’ (syn. *dus- 
cafyi, *chafié, v. n. 11, 14). 

? «Se dit aussi pour ‘nettoyer des prunes'», 
cf. ALW 5, not. 169, D 

14 Gloses: èl sô тб а skafyè ‘elles sont 
malaisées à sk.' Ne 15; «démantibuler pour 
manger» Ne 24. — Forme conjuguée: èl sô tut 
eskafyéy Ni 7335. — Sens figuré: i s è fé skafyè 
‘il s'est fait écraser, rosser’ Ne 47 (v. HAUST, 
Chestr.). — Cf. not. 123 BROU, F 1 а“, n. 12 
(traitement de sc-) et remarquer CARL. 
*scaft y)? ‘enlever l'écale de la n. Ch 33, ‘le 
brou de la noisette' Ph 42, et *dèscafyt ‘enlever 
l'enveloppe d'un fruit ou la coquille d’un œuf” 
Ch 26, ‘35; BAL ‘enlever la coquille’ (cf. n. 
40); Corp. *{d)èscafyf; LEPOINT *(d)écafier 
“enlever l'écale, le brou’; FRANCARD *s(u)cafyi 
‘écosser, décortiquer’, etc. 

5 Type en "-iller'. Comparer *ècafi.f *décor- 
tiquer' (une noisette, par exemple), DW 27, 79 
[Ne 766] et v. BRUN., Enq. 530, p. 297; Ét. 168. 

^ Diminutif en '-et-er'. V. "les prunes su 
thäftè bë" Ve 31, 42 (q. 90), not. 105 PRUNE, 
n. 4 et ci-dessous n. 17. 

V Noté «diháftché». I s'agit probablement 
de la palatalisation de III a *diháfter '-et-er' 
(syn. au méme point). Comparer ALW 5, not. 
169, p. 335-6: diháftsé ‘nettoyé (des prunes)’ 
Ma 19 (q. 1868), où le passage Ay > ts est 
interprété comme un «accident phonétique» 
plutót que comme une divergence morpho- 
logique (suffixe). 

18 Cf. not. 123 BROU, F V, n. 18; FEW 16, 
294a КАЕ et rapprocher le nam. scafoter ‘tripo- 
ter' rangé 23, 242a (DW 17, 124; BaldEtym. 
6079). V. Corr. skafoté Lo) ‘détruire l'écaille 
de la noix'; SIG. "chercher à faire sortir du 
skaffion' ; BAL, syn. -yoté; CARL etc. Com- 
pléments: 1. i skafôt ë sé z artwal “il tripote en 
ses orteils” Mo 44. V. le sens ‘fouiller (dans 
une cavité), gratter dans un objet, chipoter...’ 
J.-M. LAURENT, DUFRANE, DEPR.NOP... et 
ALW 5, not. 8 TISONNER, O, n. 21. Comparer 
q. 1852 «qu'est-ce que tu chipotes là?»: infini- 
tif skafoté А 44; -è S 36, Th 72; indic. présent 
tu skafôt Mo 20; ~ kafot Mo 64. — 2. é skafòtœ 
Mo 20 («quelqu'un qui gáche son ouvrage»); 
comparer skafoté ‘chipoteur, maladroit’ Th “9 
(LEFEBVRE, Dictionnaire du patois binchois; 
Gloss. Braine) vs ‘dégourdi, éveillé, travail- 
leur’ (DELM., SiG., BAL). V. autre dérivé n. 10. 

? V. REN., Mass (*(d)écafóter), LEPOINT 
(syn. *écafier), VINDAL (*décafoteu)... — Forme 
conjuguée: ë dékafót lè g;òk No 3 (‘enlever le 
brou', v. A D). — Dérivés: 1. «les gauques sont 
ékafotwär» To 27 («faciles à écafoter»), cf. 
FEW, l.c. (corriger Gondc. ekafotoar m. en 
adjectif [COCHET «n. dont le brou s’enlève faci- 
lement»]); — 2. el dèkafétaÿ A 12 ('-age', action 
ou moment?), v. not. 146 «INVOLUCRE» de la 
noisette, B 12. 

20 Cf. not. 123 BROU, F VI, n. 19; FEW, L.c. 
et MÉLIN (syn. *fafloter, v. n. 23). — Distinction 
sémantique: *scaflotè ‘enlever l'écale de la п”, 
*dis- ‘enlever le brou, ôter l’ *sicaflote ou vèr’ 
(cf. BROU, B, n. 4) WASLET. — Remarquer *dis- 
caflotè ‘ôter l'écorce des fruits, les gousses des 
pois, haricots’ Ph 16 (LoisEAU, v. n. 21); «des- 
caffloter» ‘égrener des cosses’ Ph “80 (Soussi- 
GNE). — Forme conjuguée: 'elles sont toutes 
deskaflotéy' Th 72. 

?! Cf. not. 123 BROU, F УП-УШ, n. 21-22. V. 
BAL., CARL2, Gaz., Cult. 251 (*déscafioter), 
LÉON., LOISEAU (*scafioté, v. n. 20) et ajouter 
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les formes et leur sens FEW 16, 294b KAF. La | 

forme de D 25 est confirmée par HOSTIN. 

2 Cf. not. 123 BROU, F IX, n. 23. Ajouter la 

forme FEW, l.c. 
23 V. MELIN (syn. *discafloter, v. n. 20); not. 

123 BROU, G, n. 26; ALW 5, 310, n. 6 (*sé 

désfafloter ‘se décomposer en petites particu- 

les’ Gaz.) et ajouter FEW 3, 367a FAF-. 

24 V. not. 123 BROU, H, n. 27 et, aux sens de 

‘gratter le sol (cheval)', ‘peiner, travailler dure- 

ment’, CARL 2, Dasc., Suppl., Gloss. Braine... 

25 Type 'd-écoucher' (afr. escouchier). V. 

DL, DFL; HAUsT, Étym. 154-155; FEW 3, 290a 
*EXCUTICARE et not. 173 GENÊT, ADD. Q 3 а, 

n. 4. 
26 Cf. not. 123 BROU, I, n. 28 et not. 177 

ÉCORCER un arbre, B 1, n. 3. 

27 Compléments: désplaisi dé gay è lè ska- 

fï Ch ‘19; désplusi ô gabô d gay Ni 28 

(«enlever la pellicule d'une cuisse de noix»); 

«ébrouer» Ch “54. Réunir sous PILARE (8, 

487b) avec les namurois plosst [lire *s(i)- 

plossí 'écosser, tirer de la splosse, cosse, 

gousse, PIRS.], dis- ‘écosser’ — le mfr. esplou- 

cher ‘écosser (des pois)  Palsgr 1530, 699b 

classé 8, 4856; Jam. desplouís [lire 

*(dé)splous(s)t ‘écosser; examiner’, BAL] 

classé 8, 504a PILOSUS; — le namurois splossí 

‘écosser’ classé 16, 636b fl. PLOOSCHEN (qui 

serait lui-même emprunté du mfr. esploucher). 

V. aussi *splossf [et intensifs *dis-, *dès-] VER- 

HULST; BSW 52, 161; -i MASSAUX, GAZ., Par- 

ler, MÉuN, HOSTIN...; *sploussf CARL2...; -i 

BALLE, LÉON... m Rapprocher probablement 

de cette famille de mots le dérivé *splousstye 

‘râclée’ Na 109 (BSW 52, 161) classé 21, 

384b et rattaché à 9, 566a PuLvis (DW 17, 

125; BaldEtym. 4852); comparer les sens 

seconds de *sploussi Ph 16 'écosser (pois); 

battre’ (LOISEAU); +1 a st? sploussi ‘il a tout 

perdu (au jeu)’ Ch “42, “46 (CARL?); ‘dépouil- 

ler? (LÉON., d’après A. Maréchal). 

28 Ajouter dèsplôksi аё риё W 59 (Moxhe). 

Collision entre *displokt, *-k'ter et *(di)splos(s)i? 

V. le fréquentatif ‘(dis)ploketer ‘égrener 

(grappe); dépouiller (groseillier); éplucher (hou- 

blon); grappiller’ et le simple *plokí 'égrapper; 

éplucher (de la laine) FEW 16, 636a PLOCKEN 

(d'après DL). Comparer HÉC. plucséner 'ramas- 

ser les miettes...; prendre grain à grain' et pic. 

pluxiner ‘manger à petits morceaux’, 8, 507b 

*PILŪCARE. Remarquer la distinction établie par 

Hausr (BTD 10, 449) et LEGROS (DLF 497b) 

entre *plokí *égrapper' (9, 505a *PILÜCARE) et 

*plokí ‘éplucher la laine’ (16, 636a PLOCKEN). 

29 V. *(è)plutchi ‘éplucher’ Mass. (syn. -pli-); 

-i Gloss. S'-Léger (et fig. *déplutchi ‘question- 

ner, interroger’); var. -pli- DW 27, 71. Cf. 

FEW 8, 505a *PILOCARE (afr. peluchier, gau- 

mais plutchi). Compléments, not. 83 PELER, C. 

30 FEW 8, 506a *PILÜCARE (préfixe es-). ` 

31 Proprement ‘extraire еп — déboitant, 

déchausser, dégager...'. Rangé FEW 16, 231a 

afrq. *HOTTA mais dérivé de *cawore (-hote, 

liég.) ‘cornet de papier...” selon HERBILLON, 

DBR 21, 76, n. 2. Cf. ALW 4, not. 102 DISLO- 

QUÉ 7, n. 12 et ce vol., not. 141 CÔNE DE SAPIN, 

POMME DE PIN, 2 et n. 4. 

32 Type ‘des-muchier', FEW 6/3, 196b 

*MUKYARE (ajouter le sens) et v. ALW 5, 

not. 66 SE DÉSHABILLER (et 65 SE VÉTIR, A). 

33 Précisions: «croquer» D 38, Ve 8, Ne 14; 

«casser» Ne 33; «croquer avec bruit (pommes 

non mûres, etc)» Ni 80, Ne 51; «broyer entre 

deux objets» Vi 16 (v. X). — Additions: kruši 

avec la krusét (casse-noix) Vi 22 (syn. R); krusi 

du suk et â s è fâ ~ dé st afèr la "оп s'est fait k. 
dans cette affaire-là' Vi 21; il a n der gay a 

króXi ‘il a une dure noix à k.' Ni 20 (d'un 

malade). — Cf. FEW 16, 425a, abfrq. *KRUSS- 

JAN ‘craquer’; ajouter la variante verv. *crahf, 

-i (DL; Wis, BDW 12, 147; BTD 32, 325) 

malgré les réserves d'A. THOMAS, Romania 

1913, 400; supposer pour ces formes une base 

afr. croissier et non croissir (BTD 35, 340). 

Compléter par la documentation livresque 

(CARL2, LÉON., GAZ., Cult., HAUST, Chestr., 

Mass., DW 27, 65 etc.). Voir aussi les noms du 

casse-noix, noisettes (*crohe-djéye ou *croke--, 

DL; *crouchète DASN.). — Expression: voz ésta 

Sarmät a krosé ‘vous êtes charmante à croquer” 

Ma 1; comparer jolie à croquer 1798 Ac., TLF. 

34 Forme hesb. probablement d’origine dif- 

férente de a, b, et dérivée de *crahê ('-iller'; 

réduction -yf > -f). À rattacher à FEW 16, 
352b, mhall. KRAHE (avec le liégeois crahí 

‘craqueter, grincer..., DL). — Add: lè sét 

krahlé ‘les cendres craquellent' L 45. 

35 FEW 2/2, 1359 onomatopée KROKK 

(comparer nam. croker, PIRS 3. V. DEPR.-NOP., 
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CARLA, COPP... et ajouter *crotchi ‘croquer: 
battre’ To 7 (MAES), palatalisation récente. 

% Emploi transitif. Cf. FEW 2, 1268-9 
KRAKK- (préciser le liég. craker ‘craquer’ 
d’après DL). V. “craki ‘croquer des noisettes’ 
VILL., SCIUS; -er ‘casser une noix, une noisette 
avec les dents' BDW 3, 30; TOUSSAINT. 

?' Précisions: kāsé | pèlak po dawe | gay 
‘casser la ‘pelure’ pour avoir la n? Ni 61 (v. 
not. 123 BROU, L b); ‘on Айз une n.' Ni 17 
(syn. krók); ô Каз li skÓfi è ô muñ li navya Na 
127, D 7 (v. not. 123 BROU, œ 2 et B II 1). 
Comparer ALW 4, not. 153, c. 72 (longueur et 
timbre de a). 

38 Type 'épiler' (8, 491a PILARE) ou 'é-pil- 
ler" (8, 498b PILLEUM). Généralement ‘casser 
(en morceaux), concasser, briser’ (DL, DFL; 
BTD 33, 310; FRANCARD). Pour le sens ‘écos- 
ser, égrener’, v. Corr., DEPR.-NoOP., COPP., 
Capt etc. 

3 Type 'espocher' (large extension). Cf. 
FEW 9, 644a PUTS (corriger la forme de Basto- 
gne par FRANCARD *supotchi) et v. d'autres 
rapprochements BTD 33, 314 et ÉCRASER, vol. 
ultérieur. 

^" V.*skater ‘enlever le brou’ Th 24 (BAL) et 
*~ dés gayes 'écaler des n.', syn. “dèscafyi 
(CARL?). Type  'esquater' généralement 
‘broyer, écraser’ (DEPR.-NOP., PIRS...). Cf. 
FEW 2, 812b *COACTIRE (rapprocher Jam. 
skaté v.a. 'écaler' 21, 53b); ВТР” 15, 279 (A 2, 
7); BaldEtym. 240 et ÉCRASER, vol. ultérieur. 

41 Et bruyi ‘broyer en poussière’ Vi 16. V. 
*broyi 'des noisettes avec ses dents', Gloss. 
S'-Léger et ‘réduire en miettes, écraser les tiges 
de chanvre, de lin' WASLET. 

? V. ALW 5, not. 163 (elle) NETTOIE, A; not. 
169 NETTOYÉ, A, n. 1; not. 178 NETTOYER (la 
vaisselle), B et BRUN., Enq. 530 (ÉCOSSER). 

43 Comparer ALW 5, not. 169, n. 4. 

125. MARRON (carte 57) 

Q.G. 51 «marronnier; chátaignier; marron; chátaigne». 

Le tableau distingue de 'marron' (A) des 
formes qui en apparaissent comme des altéra- 
tions (A^), sans doute plaisantes à l'origine, 
suite à l'attraction de baron “mari' (1), de 
marone ‘culotte’ (2), de marlot *matou' (3).! 

Ф ALF, Suppl. 125; v. aussi les références 
de la notice 127 CHÂTAIGNE. 

A. *maron...:? maró en général | on Ve 24 | 
-ò L 61 | -ő Ve 6 | an Mo 29; Ve 1, 32, 34; 
My 2 | -â W 59; H 8 | -ё To 37, 94 | «-eon» 
To 39 | -6, А ^13 (A. No 2, 3 | ma/zró No 1 | 
máróg А ‘18, 20 | -é; To 1 | -,ó To 78 || 
*máron'?...: máró B ‘1, 22, 27-33; Ne 63; Vi 2, 
6, 13, 736, 46, 47 | -à. Vi 16 | -ó4j Vi 22, 37,38. 

A’. 1. *baron? baró Mo 5,9; S 1, 13, 29, 
37 (ou ma-); Ch 16 (id), 26, 27, 43, 63, “64; 
Th 5 (rarement, ou ma-), 24, 43, ^51; Ni 1; 
Na 130; Ph 33 ( marron'; mais “maron ‘châtai- 
gne’), 79 (ou ma-) || 2. *marone, f.:4 marón 
Ch 28 (?); Na 6 || 3. *marlót? marló S 19. 

| "патоп" et ses avatars sont connus beau- 
coup plus largement que "châtaigne"; cependant, 

aucune réponse n'a été relevée à A 44, 50; 
Mo 23, 58, 79; Ni 2, 28, 72; D 136; My 1,3, 6; 
Ma 9, 12; B 6,7, 12, 16, 21; Ne 11, 32-39; Vi 8, 
27, 35. — Le sens varie selon que "marron! / 
"baron" etc. s'opposent ou non à 'chátaigne'. (1) 
"marron' est seul attesté à l'exclusion de 'chátai- 
gne': (a) 'marron' ‘marron d'Inde’ est le seul 
fruit connu et désigné Ph 79; D 36, 110-123; Ma 
40; Ne 44, 49, 69; Vi 13, 35, 37, 43, 46; (b) 
‘marron’ a un sens générique; c'est au moins le 
cas à Th 62; Ph 37, 42; Ar 1; D ‘100; L 113; 
B 11 et aux points ой un déterminant permet de 
distinguer les *marrons' comestibles de ceux qui 
ne le sont pas; cf. "m. sauvage' [non comesti- 
ble]: sóvas No 1 (porté par le *catinier); A8 
To 73; -à$ То 78; Mo 17; «sauvage» А 60; 
sôvaë Ch 61; "sauvage m.': sāvač H “28 (ou 
*cascogne); Ve 31, 47; B 22 (z ‘franc m); ѕӣ"- 
Ve 34; så- W 56 (ou *cascogne); H 8, 50; sò 
L 94; Ve 1 (ou *cascagne), 32 (s “bê m; "bon 
m.’ [comestible]: bó S 6; Ch "54; Na 135; D 94; 
H 728 (ou *m.; # *sávadje m.), 68; Ve 40; B 24; 
bó Ve 32 (+ *sávadje m.y, "т. bó a mëgè' Ne 
63; ‘franc m." [comestible]: frä D 38, 72, 84, 
96; B 22 (z 'sávadje m); "т. à trois coins’ 
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T TERE Vf Pen 
пт 

MARRON 

*maron (et en général) 

*máron 

*baron 

"marone 

*marelót 

‘marron’ inconnu 

lacune 

['chátaigne'] (ajouter FEW, 1.с.): m. a trwa kwa 

To 39. En général, ces déterminants se retrou- 

vent avec le nom de l'arbre; v. toutefois les dis- 

cordances à la not. 126, n. 1. (2) 'marron' s'op- 

pose à 'chátaigne': (c) 'marron' [comestible] 

s'oppose en général à 'chátaigne' [non comesti- 

ble]; (d) pour l'opposition inverse, v. not. 127, 

n. 5. 
2 FEW 6/1, 371ab *MARR- (sous ID. Forme 

non relevée раг ГЕН: DEPR-Nor. *moron 

(homophone de “maron *mouron"). Cf. mòrònt 

*marronnier' S “40 (not. 126). 

3 V. FEW 15/1, 68b-69a *BARO ('baron' 

*mari'); 70a (wall., ouestwall., rouchi baron 

‘nielle des champs’ [rectifier les données 

fournies pour ce mot] et Niv. LLouv. baron 
'chátaigne"). Le fondement de la désignation 

de la nielle (v. DELM.: «Nos paysans nom- 

ment femme, l'aubifoin ou bluet. C'est sans 

doute par suite de cette idée, qu'ils donnent le 

nom de baron, c'est-à-dire de mari, d'homme, 

à une autre fleur, qui paroit en méme temps et 

dans les mémes lieux [...]») n'est à notre avis 

TOME 6 
CARTE 57 

pas identique à celui de la désignation du 

marron, oü on verra plutót une altération de 

*marron'. Semble appuyer cette analyse le 

manque de symétrie entre le nom du fruit et 

celui de l'arbre: v. “baron ~ *maroni $ 1; 

“baron, “maron ~ *maroni Ch 16; CorP. 

“baron ~ *maronf", ba-, DEPR.-NoP. “baron, 

*moron ~ *moronf, BALLE, CARL.! “baron (pas 

de dér. en '-ier' attesté); v. toutefois LÉON. 

“maron, uf: “baron, -nf. Noter en outre la 

spécialisation: *baron ‘marron ~ “maron 

‘châtaigne’ Ph 33; comparer encore LÉON. 

*baron ou *sauvadje maron. 
^ Déformation plaisante sur *marone 'panta- 

lon” (FEW 6/1, 345b MARINUS; ALW 5, not. 

85). П est possible que *maronf ‘petit garcon 
en culotte’ (dér. de *marone), homonyme de 

*maront *marronnier', ait servi de relais dans 

la création de cette désignation. 

5 Diminutif plaisant, homonyme de *marlot 

‘matou; fig., homme qui court les femmes” 

attesté notamment en picard et en champenois; 

v. FEW 6/1, 360b MARM-. 
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126. MARRONNIER 

О.С. 51 «marronnier; chátaignier; marron; chátaigne». 

Dérivés en -ARIU du nom du marron: v. 
notice précédente et noter les menues diver- 
gences par rapport au simple sous a et b. Le 
tableau se concentre exclusivement sur la 
finale.! 

€ ALF, Suppl. 125. 
I. (*mar-, *bar-) -onî, -i, -ier, -ié...: -óni 

No 1,2 (-0"-), 3; To 2, 7, 94; S 6, 29; Ch 33, 
63, 764; Th 24, 29, 43-62; Ni 39, 45, 102, 112 
(ou -i); Na 1, 44-101, 109-116, “120, 127-135; 
Ph 6-54, 81; Ar 1; D 7-68, 73-101, 113, 123, 
132; W 3, 10, 13 Ci), 39, 42, "45, ^56, 66; 
Н 739, 42, ‘45, 46-68; L 35, 39 (-7,), 45-116; 
Ve 6, 26-32, 35-40, 44, 47; My 2; Ma 1-4, 19- 
24, 35, 36, 43, 46; В 71, 2, 3, 4,9, 16, ^19, 22- 
24, 28-33; Ne 4, 14-20, 722, 23, 24, 26 | -ï 
To 27; Th 2; Ni 1, 28, 29, 85, 107; Na 19, 22; 
W 21, 35, 736, 59 | -i То 37; S 13; Ch 4, 43, 
754, 72; Th 64, 72; Ni 6-19, 26, 33-38, 61, 80, 
93, 797, 98, 112 (ou -i); Na 6, 720, 23, 30; 
Ph 69, 79; D 72; W 732, 63; H 1-8, 726, 27, 
28, 37, 38; Ve 34; Ma 9, Ne 31; Vi 25 | -ï 
S 37; Ch 26, 27 | -ip S 10 | -" Th 5 | -éS 31; 
Th 14 | -ï, Th ‘51 | -ï; To 24 | -,, ou -T, (selon 
enq.) To 73 | -ñé, -é To 1, “36, 48, 78 (-о-), 99; 
Mo 20, 29, 37, 42, 64, 75; Th 82; Ph 84, 86; 
Ar 2; D 110; Ve 24 (-é); Ma 29, 39, 42; В 11; 
Ne 57 | -e To 43 | -é Mo 1; Ne 47, 49, 60, 76 | 
-é То 771 | -æ A ‘52 | «-œ» Mo 41 | -ñi Th 73 
| -né To 13, 28; Th 25. 

П. (*mar-, *bar-...) -ouni, -i, -ier?...: auf 
A 37; Ne 44, 69; Vi 6, 13-22, 37, 38, 43-47 | 
-T A 2, 7; Mo 75,9; Ne 43, 51, 65 | -i Mo 44; 
Н 21 |-йё A 60 | -e A 55 | -üüê Mo 17 | Auge 
A 50 | «-œ» A 1, “20 | «-amlyé, -i> A "10, 12, 
^13, 718 (-à-), 28. 

a. Additions: *marronnier' pour les pts sui- 
vants (où "marron' n'a pas été fourni): 

I. *maroníi, -i...: marèni B 6| -ï S 728 | -i 
Ni 28, 72 | -i S “40 (mo-) | er Mo 58 | -fiœ 
To 757 (‘fruits comestibles’). 

П. *marouní, *má-: marami Vi 35 | marani 
Ne ‘70. 

b. Variantes: (1) phonétiques: -â- (dans 
*máron) ~ -a- (dans "marronnier'): marôñé Vi 2 
| -è Ne 63 | marani D 120 | -rà- Vi 36; (2) 
lexicales: "marelot' ‘marron’ ~ "marronnier': 
тагдпї S 19; — "baron? ‘marron’ ~ '"marron- 
nier': maróni S 1; ‘marron’, 'barron' ~ "mar- 
ronnier': marèni! Ch 16; "marron' ~ "таггоп- 
тег", 'barronier': maróni", oof ba- S 36; — 
'chátaigne' ‘marron (d'Inde) ~ 'marronnier' 
‘marronnier (d'Inde)'*: marèni Ch ^19: Ma 53 
(on précise: kaskañ ‘marron sauvage, fruit du 
maróni ‘marronnier d'Inde”). 

| "marronnier' a été fourni partout où 'mar- 
ron', 'barron' est attesté sauf à Ch 28, 61: 
L 14; Ve 1: pour les additions, v. le tableau, 
sous a. — Le sens du dérivé est en rapport avec 
celui du simple; se reporter à la notice précé- 
dente, n. 1. On observe toutefois quelques 
variantes dans la distribution des adjectifs per- 
mettant de distinguer les espèces: 1? les déter- 
minants s'appliquent au fruit, mais, semble-t- 
il, non à l'arbre ("bon marron’, "sauvage --'... 
~ 'marronnier') à To 39, 78; S 6; Mo 17; H 50; 
Ve 34; My 2; B 22, 24; Ne 63; — 2? autres dis- 
cordances: "marron! ~ "sauvage таггоппіег': 
sävaë maroni Ve 44; sóvac -- Na 109 (nos 
n'avans pus ki l’ ~ à m’ con' chance); ~ "mar. 
ronnier sauvage' marèni, sóvas To 73; 
marófié sóvà$ Mo 37; '(bon) marron’ ~ "bon 
marronnier', 'marronnier sauvage [sóvas]' 
Ch 754; '(franc) marron’ ~ '(bon) marronnier' 
D 72. — Certaines de ces divergences sont 
peut-étre le fait de l'enquéte. 

^ Même passage de -o- prétonique à -æ- 
dans 'braconn(ijer'; v. ALW 8, not. 171-2. 

? Cf. not. 128 CHÂTAIGNIER, sous A b (2). 
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127. CHÂTAIGNE (carte 58) 

Q.G. 51 «marronnier; châtaignier; marron; châtaigne». 

Des continuateurs autochtones (ou semi- 

autochtones, v. ci-dessous) de CASTANEA sont 

attestés à l'ouest, au centre et au nord-est du 

domaine; le type manque en revanche dans le 

sud. 
Le tableau distingue en premier lieu le 

réflexe de CASTANEA, 'chátaigne' (A), de son 

dérivé régressif masculin 'chátain' (A^), qui 

caractérise un flot picard! 
Le classement des formes trés variées de 

'chátaigne' se fonde sur les critères phonéti- 

ques suivants: 1° maintien du caractère occlusif 

du K^ (I-II) ou palatalisation en $a-, trahissant 

l'influence du français dans une aire médiane 

en arc de cercle, de Ni à Ne (IV-V)2 — 2° 

conservation du -a- dans la finale -ANEA (d’où 

:0- dans une vaste aire orientale) (I, П, IV) ou 

palatalisation, comme еп français (-éfi, -ёй; 

avec dépalatalisation -én, -èn à l'extrême 

ouest) (Ш, V); comparer sur ce point les pro- 

duits de FRAXÍNU et de CASSANU (not. 160 et 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

CHÂTAIGNE 

teat s)tagne, *ga(s)- 

*gastogne 

*cascagne, *gas- 

*ca(s)cogne. "gur: 

*casténe..., *gddéne. , 

*chatagne 

*satagne 

*chatingne 

*catin 

134)? — 3? conservation du -f- ou passage à -k- 

(kafi, -kôñ) ce dernier type sous П; — 4° sono- 

risation sporadique de la consonne initiale 

(ga(s)-, gä-), ces dernières formes sous b. 

Le sens du mot, qui varie selon que 'chátai- 

gne? / ‘-ain' s'opposent ou non à 'marron', est 

étudié en note.” 

€ ALF 251; ALPic. 253; FEW 2, 463a 

CASTANEA (А), 463b (A) 

A. L. a. *ca(s)tagne": Казтай А 37; Mo 75,9, 

41 (arch.), 79; S 10, ‘32; Ch ‘64; Th 24; Ni 2, 

6. ‘9, 17-26, “29, 36, 61, 80, 93, 797; Na 22, 

23, 44, 59, 69, 99, 107, 109, “110 (selon le 

témoin de Na 130), 112, 116, 135; W 3; Ve 38 

(ou -kañ); Ma 12, 53 | katan Mo ‘29, 42, 44 || 
b. *ga(s)tagne, -ogne: gastañ S 13 | gatafi 
Мо 23; S 31 | gastófi Ni 33. 

H. a. *cascagne, ^*ca(s)co(g)ne: kaskañ 

Ni 28, 85, 98, “102, 107; Na 1, 6, 19, 720, 30, 

49, 79, 129; W ‘32, ‘45; L 43; Ve 1-8, 26, 38 

TOMES ` 
CARTE 58 
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(ou -tañ); Vi 38 (selon le témoin de Vi 13) | 
-òfif Na 101, 7120 (-óñ); D 15, 30, 34; W... 
(sauf 3, "32, 45, 66); H 1, 2, 26, 27, /39, 42, 
‘45, 46-67, 69; L 1-39, 45-116; Ve 24, 37, 39; 
My 1, 6; Ma 2-9, 19-24, ‘34, 39; B 5 (à Bur- 
tonville) | kakor* Mo 75 | -ón* To 37 || b. *gas- 
cagne, -co(g)ne: gaskaf A 7 | -kof? Na 84: 
D 58 | -ón* A 2. 

Ш. a. *casténe, *catin.ne, -ène: kasten To 6 
| katën To 28; Mo 20 | -&n To 27 | -è"n To 2 | 
-èn To 13 | -en No 3 | «-enne» To ‘36 || b. 
*gádéne: gädèn To 7. 

IV. *chatagne, -ogne, *ѕаќарпе...: satan 
S 1, 19, 29, 36, 37; Ch 4, 16, “19 (ca-), 26-28, 
43; Th 22, 5, 25; Ni 1, 11, 39, 72, 90, 112; 
Na 129; Ph 16; D 40, 73, 81, 101; Ma 1,35, 
42, 43; Ne 14, 16 | -óñ Ni 38 | satan? Н 37,38 
(Gives). 

V. *chatingne, -ègne, -ё-, -é-, -éne...: šatëñ 
Mo 64; Th 14, 46; Ar 2 | -èñ Ch 63; Th 64 | 
-ёй Th 29, 43, 73; Ph 86; D 113; Ne 20, 26; 
Vi 2 | -ēñ Ph ‘11; Vi 25 | -éñ Vi 18, “21 (trans- 
crit, probablement par erreur, -én) | -ên Ph 15 
(à lire -é&?) | sa"te?n No 2.19 

А”. à. *catin: katë To 43, 48, /57, 58; A 12, 
^20 (kà-), 28, ^52 | «katin» To ^71, 99 | «-ég» 
А 713, 718 (kà-) | -&., А 55." 

! Ce dérivé est sporadiquement attesté en 
Picardie française, en Anjou, en Bourgogne et 
en Lorraine; v. FEW 2, 463b. 

2 Un autre signe de l'emprunt est l'absence, 
dans ces formes, de -s- implosif (šat- et non 
Sast-); cf. REMACLE, Différ. $ 57. 

5 Comparer aussi le traitement de ARANÉA 
(ALW 8, not. 157), mot pour lequel la zone -ófi 
('arogne, *orogne) est toutefois beaucoup plus 
restreinte. 

* П s'agit probablement d'un fait d'assimi- 
lation; il ne se produit en tout cas que pour les 
formes en k- (et variantes sonorisées en g-); 
aux pts cités sous II b, on peut invoquer l’in- 
fluence de "gascogne? (v. n. 8). 

? Les faits sont en général assez com- 
plexes; on a táché d'interpréter la matière à la 
lumiére des réponses les plus claires. Les pré- 
cisions qui suivent ne valent que pour le point 
cité, en général pour le simple (= fruit) et pour 
son dérivé (= arbre); pour les discordances, 

v. not. 125, n. 1; 128, n. 1. (1) Sur la plus 
grande partie du domaine oü il est attesté, le 
type 'chátaigne' s'oppose au type "marron". — 
(a) Le plus souvent, 'chátaigne' désigne le 
marron d'Inde; les témoins donnent la 'chátai- 
gne' pour «mauvaise», «non comestible», «sau- 
vage», etc. et l'opposent au 'marron', comesti- 
ble; ce sens de 'chátaigne' a été noté à No 3; 
To 6-24, 27 (portée par le "marronnier sau- 
vage"), 28, "36, 43, 757, 58; А 55; Ni 19 
Cfranke c. = *maron [comestible]), 26, 39, 98; 
Na 1 (portée par le "sauvage marronnier?), 6, 
^20, 30, 59, 69, 79; Ar 2; D 101; W 1,3 (il n'y 
a que des *sávadjes c), 13, 21, 756; H 1, 28 
(synon. de *sdvadjes marons), 37, 50; L ^3 (il 
n'y a que des *sávadjes c), 14, ‘32, 85, “90, 
116; Ve 1; Ma 2 («contraire du frangais»), 3-9, 
24; B 5; Ne 16; v., dans ce sens, DL, DFL, 
LÉON., PIRS.; ajouter à cela qu'à A 60, le 'chá- 
taignier' porte les "marrons sauvages'; — (b) 
l'opposition inverse a été relevée à No 2, 3; 
A 732; Th 72; Na 129, 135 (с. = “bon maron); 
Ar 2, D 73 (c. = fruit du ‘franc maroni): 
Ne 26; — (c) 'chátaigne' et "marron' sont don- 
nés pour synonymes à W “39; Na 107 (*casca- 
gne, auj. *maron). — (2) En quelques pts, "châ- 
taigne' seul a été relevé: (d) tantót avec une 
signification précise (mais parfois difficile à 
identifier: cf. gloses) Mo 23, 79 (espèce 
comestible); Ni 28 («le marron est inc.»), 72 
(id.); My 1, 6 (espèce non comestible); Ma 12; 
— (e) tantôt comme terme générique (ou quasi- 
générique), des déterminants permettant de 
distinguer entre fruits comestibles et fruits non 
comestibles: "châtaigne (sauvage)': s6vaÿ A 44, 
50; '(sauvage) ch.': sävaë Ni 20 (s'oppose à 
'ch.'; à Ard., s'oppose à "bonne ch.'); sóvac 
L 29, 732; — "ch. (de chevaux)": dé cfó Ni 6, “9; 
— (bonnes) ch." (pl.): banè Ni 20 (Ard.); ajou- 
ter "châtaignier (sauvage)': sóvac Ni 90. 

$ À déplacer FEW 2, 463a, Mouscron 
gadéne, FEW 21, 89b; v. DW 17,92. 

7 La forme castogne est attestée dans Jean 
d'Outremeuse (env. 1380); cf. DL, s.v. *cas- 
cogne. 

* Plusieurs de ces attestations sont homopho- 
nes de 'gascogne' ‘cerise bigarreau' (FEW 4, 
74b GASCOGNE). 

? s- résulte de l'adaptation de fr. š- (cf. com- 
mentaire), phonéme inconnu en ce point (si ce 
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n'est dans les mots d'emprunt et comme abou- 

tissement d'un groupe sy-, cf. *chal "oi, 

Comparer Mons *satou, variante de liég. *cha- 

tou (à insérer FEW 2, 471b CASTIGARE; cf. 

DW 17, 124). 
On écarte kaklen To 24, qui apparaît 

comme douteux; *cacléne est en effet attesté 

avec le sens ‘mûre’: v. not. 156, K; 151, n. 5. 

li Syntagme: *rwé as catins A ‘52 (non 

glosé), "ruer aux chátains', littéralement ‘jeter 

aux châtaignes’ (“вашег les ch.” ou ‘se battre 

à coup de chátaignes'?); pour le verbe, v. 

FEW 10, 600b-601a *RÜTARE; ici, not. 122, 

"ruer aux noix'. 

128. CHÂTAIGNIER 

Q.G. 51 «marronnier; cháta 

En général 'chátaignier' (A), dont on trans- 

crit seulement le suffixe ou la finale; pour les 

menues divergences par rapport au simple, v. 

sous II, a et b. En deux points, 'chátain' (por- 

tant des 'chátaignes") (A^), "châtaigne (portant 

des 'chátaignes") (A7). 

+X ALF 1497. 

A. "châtaignier. I. Sans variation du radical 

par rapport au simple 'chátaigne': 'chátaign-' 

À, 4i, -er...: -7 To 6; A 37; Mo 44; S 29, 32; 

Ch 63, ‘64; Th 24; Ni 39, 102; Na 19, 22,44- 

116, 129, 135; D 15, 25, 30, 34, 40, 58, 81, 
101 (ou 3à-: v. ci-dessous, b); W 3, 10, 13 (-5,), 

30; 32, 39, ‘42, “45; H “39, “42, ‘45, 46, 49- 

67, 69; L 1-19, 35-87, “90, “99, 101, 106, 116; 

Ve 6, 37, 39; My 1, 6; Ma 1-4, 19, 20, 35, 42, 

43; Ne 14, 16 | - A 7; Mo 75, 9, 79; S 1 (ou 

kast-: v. ci-dessous, b), 19, “28 (oà 'chátaigne' 

n'a pas été recueilli); Th 2; Ni 20 (-7 à Ard.), 

“29; W 35, 36; Ma 9 | -i A2; S 13; Ch 4, 43; 

Ni 2, 6, 9, 11, 17 (-ï à Nood.), 19, 26-38, 61- 

112; Na 6, 20,23; W 32, 63: H 1, 2, 26, 27, 

^28, 37, 38; Ve 8, 24, 26 (ou 'chátaigne": v. ci- 

dessous, А) | -i Mo 23; S 37; Ch 26, 27 | -P 
S 36; Ch 16 | -iy S 10 | -éS 31; Th 14 | -# 
To 13; Mo 20, ‘29, 42, 64; Th 25 (ou -ёлё (?): 

v. ci-dessous, b), 43, 64, 73; Ph ‘11,86; D 113; 

Ne 20, 26; Vi 2, 18,25. 
H. a. Avec variation de la finale du radical 

par rapport à "châtaigne": 'chát-'-ofi (simple: 

äm Na ‘120 | -GAT (-дй) W 59 | -éñé (?) (-ай) 

Th 25 (ou -añé) | -ëñi (-è*n) No 2 | -èñé (-ёп) 
Ph 15; (-én) Ar 2 | -iñé (-èn) To ‘36 | -éni (-èn) 
To 7 | -èné (-én) To 28 || Dérivés de "châtain”: 

ignier; marron; chátaigne». 

"chât-' -ifié To 43, 757, 99; A 44 | -iñe A 55 | 

-iñæ A 50, /52 | «-iñæ» To 58; A 20 | «-inty;, 
-iniyé» A ^10, 12, 713, 718 | -iñè° A 28 | -ёп@ 
To 771. 

b. (1) Avec variations plus importantes: Kas- 

koñ ~ šatēñé L 39; kakón ~ satéfii To 37; Sata 

~ йай D 101 (ou šatañi); Xatafi ~ kastañi S 1 

(ou Xatafil); katë ~ kacini,, A 12 (autre enq.: 

katinia), | 
(2) Avec oppositions lexicales: 'marron 

(sauvage)' ‘marron (d'Inde)' — "châtaignier": 

katifié A 60 (portant des тағо ѕдуй$); Satëñé 

B 27 (portant des maró); šatëñé Th 54 (id); 

To 94 (portant des maré;). 

А“. 'chátain';^ šatë Th 5 (portant des Satan). 

A”. "châtaigne": kaskañ Ve 26 (portant des 

kaskan; «on dit: *c'ést-on cascagne»; synon. 

kaskañi). 

! Le nom de l'arbre a été recueilli partout 

où on a recueilli le nom du fruit, sauf à Mo 41; 

Ch 28; Th 29, 46; W 756; L 750; Ve 38; Ma 12, 

39; B 5; Vi 21, 38. — Noter, pour L 29: *cas- 

cogne 'cerise bigarreau'; *sdvadje cascogne 

“marron [d'Inde]'; ‘cascognf ‘cerisier’. 

2 On assimile les notations: -ñé, -nyé, -ñyé, 

-n;yé, «-gné». 
3 V. aussi not. 126 MARRONNIER, sous b (2). 

^ Attestations occitanes de ce type FEW 2, 

465a CASTANEA. 
5 Classer ce sens dérivé par métonymie de 

'chátaigne' (cf. commentaire du témoin) FEW 

2, 463b. 
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129. NÈFLE (carte 59) 

Q.G. 92 «néfle, néflier». 

Le classement des continuateurs de 
*MÉSPILA! (de MÉSPILUM) se fonde en premier 
lieu sur le traitement différencié du groupe 
complexe -spl-. La plupart des issues s'expli- 
quent par une réduction initiale à sp (1); de là, 
soit s (ID, avec variante $ (III), soit p (IV), 
avec variante z (V); c'est une réduction initiale 
à *sl qui explique le produit champenois / 
(VD. Les formes en f (VII) sont empruntées. 

Le tableau oppose en second lieu les for- 
mes qui conservent m initial (a) à celles oü il 
s'est dissimilé en n comme en frangais (b); 
v. BOURCIEZ 192, I; FOUCHÉ 551. 

La comparaison entre 'néfle' et "guêpe’ 
dévoile par ailleurs un jeu d'influences récipro- 
ques; v. ALW 1, c. 48 (introduction) et ci-des- 
sous, n. 4. 

Ф ALF 902; ALCB 644; BRUN., Enq. 1056; 
FEW 6/3, 44b MÉsPILUM (formes en m-), 45b 
(formes en n-). 

І. a. *méspe, *mésple...: mèsp Ch 754; Ni 11, 
39, “97, 107; Na 59-99, 107-116, “118, 127. 
130; Ph 6 (ou nésp), 16, 33, 53, 61, 81, 84; 
Ar l (v. més), 2; D 7, 38, 68-81, 94, 96, 110; 
Ne 8, 9 | mesp Na 135; Ph 79, D 36 | mèspl? 
D 7100; My 1 (?, ou mès) || *mépse? mèps 
Na 1; D 40, 113; Ve 24 || b. *néspe...: nèsp 
A 2, 7; Mo 58; Ch 28, 72; Th ‘51, 53, 62, 72, 
82; Ph 6 (ou mesp), "13, 37, 42, 69, 86 | nesp 
Ph 15, 45, 54, 79 (ou mesp). 

II. a. *mésse...: més Ch 33; Ni 2, /5, 6-79 (ou 
nés, dans *poume dé -4), 26 (*pome dé A), 28, 
38, 45 (1445), 61, 73, 98, ‘102; Na 6-49, 101, 
7120, 129; Ar 1 (Ch. G.; v. mésp); D 15-34, 46, 
58, 74, 84; W 739, “45, 63, 66 (peu connu); 
H 1, 2, 21-49, 53, 67, 69, 70; L 1, 7 (ou mès?), 
43, 45, 66, 85, 94-113, 116; Ve 8, 31 (ou més), 
32-35, 37 (id.), 38-44; My 1 (ou méspl?), 3, 6; 
Ma 1-24, 35-39, 40 (rare), 46; B 9 | mes Ch 61; 
Ni 19, 20; Ma 42 (fruit inc. jadis) || b. *nésse...: 
nés А 37; Mo 5, 9 (ou лёў), 41, 42 (ou пёр); 
S 1-19, 31, 37; Ch 4, 16, ‘19, 27, 43, 63, ‘64; 
Th 5, 9, 24-46, 54, 64; № 1, 6-9 (ou mès, dans 
*poume dé —), 33, "35, 36, 72, 90, 112; D 791 | 
nes S 29, 36; Ch 26; Th 25 

III. *méche:? mès H 50, 68; L 7 (ou mès?), 
29, 32, 35, 61, 75, 87, "90, “99, 114; Ve 1, 6, 
26, 31 (ou més), 37 (id.). 

IV. a. *mépe: mèp To 7 (dans pë d ~, pê? d A) 
|| b. *nèpe, -ple...: пёр To 1, 27, 37 (ou *pin d’ 
^), 39, 58, 71, 73 (enq. compl., ou nef), 94; 
А 1, 12, 713, "18, 720, 28, 40, 44-60; Mo 729, 
37, 42 (ou nés), 44, 64, ^75, ‘77, 79; Th 73; 
Vi 6, 8, 721 | nep To 78 | пер То 99 | пёр! 
To 48; A 710 | -p{, To 28 |-plà To 13 | «nèple» 
To 43 | neplœ To 24 | «néple» To ‘36 | néplæ 
To 757. 

V, *néte:! nét Mo 1, 23. 
VI. "méie" mèl D “130, 136, ‘141; Ne 51, 

65, 69; Vi 2. 
VII. *néfe, -fle...: nèf No 1, 3; Mo 9 (ou 

nés), 17; S 10 OH. ou nés); Th 14; Ph ‘11: 
D 101, 123; L 101 (ou més selon enq.); Ma 43; 
Ne 60; Vi 18, 37 («fruit inc. ici; on dirait =»); 
Vi 43-46 (enq. compl., mais inc. J.H.) | лёй 
To 73 (J.H., ou пёр); Mo 20; D ‘130 (néol., 
v. mèl), “141 (id); Ne 49? 

' Le type manque dans une grande partie de 
la province de Luxembourg et de l'arrondisse- 
ment de Waremme. 

? Forme confirmée pour My | par VILL. 
"mésple (à comparer avec SciUs *mépse). 
Ajouter Prs. *mésple, ou *mésse, ou "ménge 
(comparer EH *méspe). — La conservation de 
spl à la finale s'explique-t-elle par l'influence 
du dérivé *mésplf etc. *néflier' (not. 130)? La 
notation est-elle déficiente, comme le pense 
REMACLE, Étym. et phon. 198, n. 17? 

3 Forme résultant de la métathèse des 
consonnes s et p; comparer *wépse, *wapse, 
variantes de ^wéspe et de *waspe (ALW 1, c. 
48 GUÉPE). Pour les attestations des glossaires 
dialectaux, v. n. 2. 

^ Littéralement ‘pomme de nèfle’. Aux for- 
mes de ГЕН, ajouter Maes “(pin d’) тёре ou 
*népe, BOURG. *póre [‘poire’] de тёре. En ces 
deux pts (To 6, 7), *mépe est aussi la forme 
locale de 'guépe' (résultant de l'influence de 
'nèfle' sur 'guépe"), et il est possible que les 
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syntagmes soient réinterprétés d'après ce 
second sens. — V. aussi "pomme de néflier', ci- 
dessous, n. 9. 

5 Ajouter, d'après DEPR.-Nop. le redouble- 
ment enfantin *nénésse, synon. de *nésse. 

5 Comparer *wéche ‘guêpe’, variante de 
*wésse (ALW 1, c. 48 sous III b). 

7 *néte est absent des glossaires montois; 
v. вім. *nèpe, *néple, $10. *пёре. — À Mo 20, 
*пёре ‘nèfle’ est synonyme de *fourdréne 
(q. 135-136); v. not. 152 PRUNELLE, n. 13. 

Š Ajouter Mass. *méle. 
? Réponses peu süres (fournies avec point 

d'interrogation). 1° *wespe Ph “47: corruption 

de *néspe ou de *méspe sous l'influence de 
*wéspe ‘guêpe’ (v. introduction et n. 4, 5)?; 
— 2? *bléte Vi 25: altération de *népe sous l'in- 
fluence de ‘blette' (la nèfle se consomme 
blette)? — Périphrases: "pomme de néflier' Ni 
85; W 63 (ou *mésse); "ропе --' My 4. — 
Réponse approximative: *tchitche Ni 17 (*lé 
mésplí pwate dés —s; on les met sécher au four, 
mais on les appelle déjà —s avant); proprement 
‘fruit tapé”, v. ALW 4, 325 et vol. ultérieur. — 
Sens dérivé de 'néfle': *nésse ‘petite pomme 
avortée' Mo ^5; v. d'autres mentions à la not. 
96 AVORTONS DE FRUITS, T. 

130. NÉFLIER 

Q.G. 92 «néfle; néflier». 

Le tableau sépare les continuateurs de 
*MÉSPILARIU (A) des dérivés romans du nom 
de la néfle (aprés réduction du groupe com- 
plexe -spl- de MÉsPiLU: v. not. précédente) 
(B).! 

+ ALF 902; ALCB 644; BRUN., Eng. 1056. 

A. I. a. *méspli, -i...: méspli Ch “54, 61; 
Ni 45, 85; Na 1, 44-112, 7118, “120, 127-130 
(mes-); Ph 16 (ou nès-), 33, 53 (ou néfli); 
Ar 2; D 7-25, 26, "27, 30, "32, 34-38, 46, 58, 
64 (dans *bordon d’ ~ avou оп nálf?), 68-73, 
774, 81, 84, 94-110; W 1 (‘li ~ dés mar- 
tchands d' pourcés), 3 (rare), 30 (dans *baston 
d’ ~), 39 (bâton), “42 (gourdin), “45, 66 (peu 
connu); H ^39, “42, 46-67, 68 (mès-3), 69 
(pri), 70; L 1, 4, 7, 14 (gourdin), 29, 35, 43, 
45 (surtout dans *cane di — essence impré- 
cise), 66, ^75, 85 (pfs Hm. 87, “90, 94, “99 
101 (ou néfi selon enq.), 106-116; Ve 6, 26, 
35-44, 47 (gourdin); My 1, 3-6; Ma 1-24, 29 
(le témoin n'en a connu qu'un seul), 35, 36, 
39 (rare), 40, 46, 750; B 2-3 (ton ~, synon. 
*on bordon d' —), 4 (rare), 5 (seul! dans *cane 
dé —),9, 11 (rare J.H.; seulement dans le sens 
‘gourdin’ enq. compl.), 12 (bâton), 15 (*vèr- 
djon, *baston d' martchand), “19 (bâton), 23 
Gd., gourdin); Ne “8, 9, 23, 32, 44 (*dou ~) | 
-F Ch 33; Ni 19 (mes-), 20 (et -ï, à Ard.; néol. 
néfli, à Ard.), "97; Na 116; H 38; L 19, ‘32; 

°. 

Ve 31 | -i Ni 2, 5, 6, 9, 11, 17, 26, 28, 39, 
61, 80 (bâton), 93, 98 (espèce cultivée), ^102, 
107; Na 6, 19 (différent de *mèssi; on en fait 
des *vérdjons di scorítye?), "20. 22-30; W 21, 
35, 36, 63; H 1, 2, 21, 726, 27, 28, 37; Ve 1, 
8, 24 (aussi báton) | mispli* Ve 32 | -i$ Ve 34 || 
mépspli D 113 || b. *mëspëli, -i: mèspèli 
Ph 61, 81; Ar 1 | -i Ph 79 (mes- ou nes-), 84. 

H. a. *néspli, -i: nèspli Ni 112 (var. 2 
Ph 16 (ou mès-); D 791 | -ï Ni 72 (v. spèlï), 90, 
112 | -i Ph 54 || b. *nèspèli, *(è)spèlí8...: nès- 
péli Mo 58 (v. spéli); Ch “19, 27 (Fd Phil.: 
v. nési?), 56; Th 24, 53-62; Ph 6, ‘11, 15, 37- 
45 | -f S 19 (ou nes); Ch 28, 72; Th 751,72; 
Ni 1 (ou spè-) | -pe- А 2,7 | -li Ch 4; Th 82; 
Ph 79 (nes- ou mes-), 86 | éspèli, S 10 (dans 
tène choule? d’ ~, sinon nèsi, J.H.; spêli, enq. 
compl.) | spèli Mo 58 (*in (p'tit) ~ ‘gourdin’; 
v. nésp-); S 31, 36 (*dou bo d’ ~); Th 72 (id), 
5 (néflier sauvage; v. nési) | - Mo 75; Ni 1 (ou 
nès-), 735, 72 (néflier sauvage; v. néspl?) | -i, 
S 10 (v. ès-) || c. *népli...: népli To 7; Mo 44, 
79; Th 73; Vi 6, 8 | - Mo 17 (dans *baston 
а =; v. néfli) | -i To 37 | -i, To 73 (enq. 
compl.; -ffe J.H.) | -z; To 24 (ne-) | -z, A 12 | 
LE; A 710, 713, 718 | «-iyé» To 43 | -iyè/è A 28 
| -pé To 48 | -plé To 13 | népli To 27 | «néplié» 
To ‘36 | néplyé To ‘57 | nipli Vi 43 (var. ni-). 

HI. *néffi...: nèfli No 1 (né); S 6; Ph 53 
(ou mespli); D 123, 7130 (v. meli), 141 (id); 
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Ma 43 (arbre іпс.); Vi 18 | -ï, Ni 20 (Ard., 
v. méspli,) | -ï Mo 17 (rare, v. neplD | -i Vi 25 
| -iyé Mo 20; Th 14 | «-ier» Vi 37 (arbre inc.) 
| -iè Ne 60 | -iyé Ne 49 | nèfri; Vi 46 (enq. 
compl.; inc. selon J.H.). 

IV. *méli:!! тет D “129, ‘130 (néol.: néfli), 

136, ‘141 (id.); Ne 51, 65, 69; Vi 2. 

B. 1. *тёрѕї: mépsi D 40. 
П. a. *méssi: mèsi Na 19 (il a les branches 

toutes tordues; v. méspli) || *mèsli:!? mèsli 
Ni 38 || b. *néssi...: nési A 37; S 1 (ou néfti), 
37; Ch 16-26, 27 (J. Plumet; v. néspéli), 63, 

“64, Th 5 (ou spèli) | - S 19 (ou nespeli), 29 | 
-i Ch 43; Th 64; Ni 36 | -;, S 10 (v. (è)spèli,) 

|| *nésli:? nèsli Th 43 | -i Ni 33 (pas sûr, ou | 
nèsti) || *nésti?...: nèsti Th 25, 46 | -i Ni 33 

(ou nésli). 

Ш. *népí, *népier?...: népi Vi 721 | -ie 
To 94 | «-iye» To 58 | -ivé To ‘71 | -pyé A 1, 
50 | -æ A ‘20, 55 | -& A “40, “52 | -pyé A 44 
(-é), 60; Mo 729, 37, 42 (dans *baston d’ ~), 
64 | -è Мо 775 | «népier» To 1, 39, 99; A 757; 
Mo 77 | nep,é To 78 | népyé Mo 41. 

IV. *nétié:!^ nèryè Mo 1 (ou *árbe à nétes). 

V. mèfi: néfi L 101 (v. méspli) | néfyé^ No 3 

(né-).'* 

L V. FEW 6/2, 44b, 45a, 46a et b MÉSPILUM. 
Au plan phonétique, la présente notice 

conserve les critéres de classement de la 

notice précédente: 1° produit du groupe com- 

plexe -spl- de MÉSPILU; 2? du m- initial. Pour 

le t. A sont ajoutés deux autres critères: 3^ le 

traitement de la voyelle prétonique interne, 

qui s'amuit (-pif, -flt, *mélf) ou se conserve 

(-pèli, -pélt); 4° le traitement de s implosif, 

qui se conserve (mèsp-, nésp-) ou s'amuit 

(nép-, néf-, mél-). — Toutes les rép. à la q. 92 

figurent dans le tableau, méme lorsque le mot 

'néflier' n'est conservé qu'à l'intérieur d'un 

syntagme (par ex. "canne de n.') ou dans un 

sens dérivé (‘bâton’, ‘gourdin’); v. les com- 

mentaires entre parenthéses. Noter encore les 

spécialisations sémantiques aux pts où 

coexistent plusieurs formes; le tableau ren- 

voie d’une variante à l’autre. 

2 Pour “ndlê ‘lanière qui assujettit la main 

sur la poignée du bâton’, v. DL et FEW 16, 

598a *NASTILA. 

3 Croisement de *mèspli avec *mèche, forme 

de 'néfle' en ce pt (v. notice précédente). V. 

aussi n. 7. 
^ Altération inverse de celle qui produit 

*sployon, *splè- ‘traîneau’, à partir de *scloyon, 

*sclé-; v. DL, FEW 17, 145b *SLIDO. 

5 Pour les parties du fouet (*scorífye), en 

particulier le manche de bois divisé et tordu 

(*vérdjon), v. ALW 9, 229b. 

6 +mèspli > *mis- par umlaut. 
7 Croisement de *méspli avec *тёрѕе, 

forme de 'néfle' en ce pt (v. notice précé- 

dente). V. aussi n. 3, et comparer *mèpsî (ci- 

dessous, В 1), formé directement à partir de 

*mépse. 

š Dans la seconde forme, déglutination du 

n de l'article indéfini: 'un' *nèspèlf > Tun) 

*(é)spéli. 
9 De méme DEPR.-NoP. *néssí 'néflier'; 

tèspèli “id.” ou ‘bâton de néflier'. 

10 Type 'coule' ‘balle en bois que l'on 

pousse avec une crosse'; v. FEW 16, 316a 

*KEULA et vol. ultérieur. 

! Ajouter Mass. *méli. Le nom de com- 

mune Mellier [Ne 75] (málié, méliè) a une 

autre origine; v. HERBILLON, Les noms des 

communes de Wallonie, 105. 

12 V. aussi CopP. *néslí, *nésti. Le ~l- et le -r- 
de ces formes sont d'origine analogique; com- 

parer sur ce point 'noiselier' (not. 143, A 17). 

13 V. LiÉG. ‘népf, REN. *népier, PONCEAU 

*népier; ajouter SIG. ‘népié (enq. Haust: 

*nétié), DELM. neppier (ou nepplier). — Cer- 

taines des formes classées ici devraient peut- 

être figurer à la suite de “nèpli, -ier, sous А П 

c. En effet, pic. *népier... peut résulter de 

l’altération d’un plus ancien ‘néplier par 

réduction du groupe complexe ply > py. 

4 Pour les formes des glossaires montois, 

v. n. 13. 
15 *nèfier pourrait aussi résulter de la 

réduction d'un plus ancien *nèflier; comparer 

au cas analysé à la n. 13. Dans cette hypo- 

thèse, il devrait figurer sous A III. 

16 Réponse peu sûre: "méich L “90, où le 

fruit est appelé *mésse. — Périphrase: ‘arbre à 

nèfles': arp a nèt Mo 23; ар -- Mo 1 (ou 

*nétió); -- a més L 61. — Utilisation: en tisane, 

contre la diarrhée Th 25. 
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131. SORBE 

О.С. 50 «le sorbier porte des ...; — le sorbier alisier». 

Le classement s'opère en fonction des deux 
formations principales qui connaissent entre 
elles de fréquentes concurrences d'emploi: 
l. les séquences déterminées (1-10), trés 
répandues, parfois réduites à un élément de 
base simple (1. d, 2. c, 4. d, 7. d, 9. b, 10. b) ou 
suffixé (2. cc" -ITTA, -ELLA, -ONE) dont 
dérive sporadiquement (sud-est, Ni est, ouest 
du domaine liégeois) le nom de l'arbre [-ARIU] 
(v. not. 132 SORBIER, F, H, J, K); 2. les lexèmes 
uniques (11-14), typiques de l'ouest (11), du 
sud-est (12) et de l'extréme sud gaumais (13). 
Comparer la carte SORBIER. Métaphoriques 
(2, 7, 9-11, 13) ou métonymiques (1, 3, 4, 8, 
14...), ces appellations se basent sur des critè- 
res de motivation divers: l'analogie de forme 
et de couleur avec d'autres baies, l'utilisation 
des fruits (appáter les grives lors de la «tende- 
rie», acidifier l'eau contenue dans le coffin du 
faucheur...), le cri (ou chant) de la grive, le 
nom du lacet ou piége à grives... Des trans- 
ferts de sens (2, 9, 10. a...) et des équivalen- 
ces, quelquefois implicites, entre le nom de 
l'arbre et celui du fruit (9. b, 11...) rendent 
par ailleurs assez malaisée l'appréciation de la 
valeur exacte des synonymes. V. not. 132 
SORBIER; 133 SORBIER ALISIER. 

© BRUN., Eng. 1485. 

l. a. "pois de ‘sorbier’ (*hévurgnon et var., 
coudrette, coudrier, *bronziére et var., *pétré et 
var., sorbier)':! A 1; Mo I (pwa, Ch. Dausias), 
23, 770, 79; S 19, “28 (pwa), 36, 37; Ch 4, “6 
(pwa), 10 (pwè), 16, 26, 28, 43, 61 (syn. 2. b), 
63, “64; Th 2 (syn. 2. a), 7 («pois»), 14 
(pwa), 24, 43, 46, "51, 54-64, 767, 72-82; Ni 1, 
2, 72, 90; Ph ‘11, 69 (syn. c), 79, 81, 86; D 30 
(syn. c et 7. d), 34, “45, 64; W 30 (syn. c), 39; 
H 46 (syn. 7. d), 49 (pë), 50, 53, 67, 68, ‘77: 
L 1 (syn. c), 19, 29, /32 (pÉ), “33, 43 (рё), 66, 
85, ‘90 (pd), “99, 101 (syn. c), 106, 113 
(Lincé), 114, 116; Ve 2 (р), “4 (pœ), 6-31, 32 
(рё; syn. c), 35, 38, 41, “43, "45; My 1 (рё; 
H. Cunibert), 2, 6 (syn. c); Ma 2 (pwé ou pé; 
syn. 7. a), 3 (риё), 4 (риё ou рё; syn. 7. a), 9, 
12 (syn. 7. a), 714, 19, 20 (pÉ, opposé à риё 

«à manger»), "21, "22, 24 (syn. e), 27, ‘28, 29 
(pÉ), ‘32, 39 (syn. 2. a), 42; B 4 (Ville-du- 
Bois), 5 (syn. c), 7 (syn. c et 2. b), 12 (syn. 2. 
с); Ne 73 (syn. 2. c) || b. "р. de troche 
‘вгарре’": ... t trók Na 84 (syn. 7. d} || c. 
"p. de grives, champaines'? Ch “19 («pwès d’ 
grifes»), 27 (рид), 33, ‘54 («pwès d grive»; 
syn. 2. b); Th 25 (pwa); Ni 93, 107; Na 19, 24 
(grif), 99, 118 (grif), 127 (syn. 3. e), 129, 130 
(gréf), 135; Ph 6, 15, 16, 21, 37, 42, 45, 69 
(syn. a); D 7 (grif), 17, 25 (syn. 3. e), "26, 27, 
30 (syn. a et 7. d), "32, 36, 38 (A. Robert), 58 
(syn. 7. d), 72 (syn. 7. d), 73, 74, 81, 84, /85; 
W 1, 10, 30 (syn. а), 63, 66, 73; H 1, 2, ‘20 
(сарёп), 21, "23 (pwè d cápén), ‘26, 27, 28 
(ёарёп), ‘36 (pwè d grif), 37 (syn. 7. d), 38 
(ёареёп; syn. 7. b), 739, ‘70; L 1 (syn. a), 7 
(ёдрёп), 45, ^50 (сарёп), 61 (têpèn), 87, 101 
(syn. a); Ve 1, 32 (syn. а), 34 (pÉ t са"рёп), 37, 
39, 40 (čāpēn), 42, 44 (čāpēn), 47; My 3, 6 
(рё d cà"pén; syn. а); Ma 35; B 2 (сарёп), ‘3 
(Capé"n), 4 (Vielsalm et Ville-du-Bois), 5 (syn. 
a), 6 (Cüpé"n; syn. 2. a), 7 (syn. а); Ne 33? 
(syn. 2. a et 6. a) || d. ‘rouges pois':* H 735; 
L 94 || e. ‘pois’: Th 29; D 38 (J. Nollet; syn. 
c), 46 (et риё d hóvurna, q. 504); My 1 (pé, 
J. Dombret; syn. a), 4 («рейѕ»); Ma 24 (syn. a). 

2. a. '*pétches de ‘sorbier’ (^hévurnon et 
var., coudrette, *pétré et уаг.)':° Th 2 (syn. 1. 
а); Ma 34, 39 (syn. 1. a), “44, 750 (syn. b); 
B 6 (syn. 1. c), ‘8, 21 (Roumont), 26; Ne ‘18 
(syn. b), 33 (syn. 1. c et 6. a), ‘34, 39 || b. "р. 
de grives, champaines';? Ch '54 («pétch d 
grive»; syn. 1. c), 61 (syn. 1. a), 72; Ni 6, ^9, 
45, 80 (syn. с), ‘97 (erën, 98 (grif), ‘102: Na 1, 
6, "15, 720, 22, 23 (grif), 59, 69, 107 (L. Ver- 
hulst); Ma “41, '45, “47 (gréf), ‘48, “49, 750 
(syn. a), 51; B ^1 (syn. c), 7 (syn. 1. a, c), 11 
(syn. c), “19 (grif), 22-24 (syn. с); Ne 16 (pé, 
q. 504), 718 (grif, syn. a), 24 (p. du pëtrë, 
q. 504), 32 (grif), ^50 (syn. c) || b“. "p. à gri- 
ves": Ni 85 || b^. р. pour les grives’: Ma ^43; 
Ne 14, 22 (syn. c”), 26 || c. *pétches, 
*pékes...:? pec Ni 28; Na 30; W 3; Ма 40, 53; 
B "1 (syn. b), 9, 11 (syn. b), 12 (syn. 1. a), ‘14 
(«pour tendre aux grives»), 15-/17,21 (gé sti à 
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pèt "j'ai été aux p.'; syn. a), 22-24, 27 (ou pec 

po mét dé lè po z atrapé lè grif 'pour mettre 

des lacs [= lacets] pour attraper les grives’), 

28, 30 (po prêt lè grif ‘pour prendre les gri- 

ves’), ‘31 (Lutrebois), 33; Ne 9, 713, 23 (syn. 

1. a), 31, 47, 48 (po prêt lé grif ‘pour prendre 

les grives’), 49 (syn. 6. a), ^50 (syn. b), 63 

(Nivelet) | pec Ni 19 (syn. c^), 80 (syn. b); 

В 23 (ou pèč), 27 | péč Ne 15 || pêk A 1 | pêk 
A 7 || с^. *pétchétes:? pecer Vi 26 || c^". *pe- 
tchales:!° pèčal Ni 17, 19 (syn. с), 20 || c^”. 
*pétchons: pécó Ne 22 (syn. b^^)." 

3. a. ‘bouton de ‘sorbier’ (coudrette, sauvage 

coudre, puant)": botê... D “9; Баи... То 43; 

Ne 20 (syn. 4. b) || b. "b. de grives": botó... 
Na 116; D 40, 68 («on a été chercher des ^»); 

Ne ^2, 4 (syn. 6. a), 75; bag, Ph 53, 61; Ar; 

D 94, ‘109 (gréf), 120; Ne 11 (et "b. de puant’, 

q. 504) || c. Ъ. de «tenderie»': botó di tédriy 
D ‘100 || d. "bouton de lacs [= lacets]":!4 botó 

d las Na 79 || e. ‘rouges boutons':!5 гоё bord 
Na 127 (syn. 1. c); D 25 (id). 

4.16 a. "pépin de 'sorbier' (*hóvurna, *bran- 
zier, 'puant"): Ma ‘38 (po lè grif ' pour les gri- 

уеѕ'); Ne ‘19, 51 || b. "р. de grives': D 791 
(grif), 96, 101, ‘103 (елі), '104 (gréf); 

Ma 46; Ne 20 (syn. 3. a) || c. 'p. de lacs 
(= lacets)": Ph 33; Ma 36 || d. "pépin": W 736; 

Ma 1. 
5. "des grains de ‘sorbier’ (coudrette, *pérrie, 

sorbier)" To 27, 99 (g. d kórét); A 28, 37, 

447, 60; Mo 17; Vi 35. 
6. a. 'de la, des graine(s) de 'sorbier' (cou- 

drelette, *pétré et var., puant, ‘harlosf et var., 

sorbier)':? S 1; Ne “1, 4 (syn. 3. b), 33 (syn. 1. 
c et 2. a), 44 (syn. 9. a), 46,49 (syn. 2. с), 759, 

63, 76; Vi 2 ("ае la ~"), 6, 8, 12, 13, 16 ("de la 

~; syn. c), 717, 22 ("de la ~"), 25, 27, 36 || b. 

"gr. (rouges) pour les grives': To 73 (græn ге 

pat lé gréf, v. 11); Vi 42, A8 || с. "gr. pour les 

jeunes [= ‘oiseaux’ ]": grén pu lè gó" Vi ‘14, 
16 (syn. a). 

7.9. a. 'troches, grappes de ‘sorbier’ 

(*hávurna, sorbier)': Ma 2 (syn. 1. a), 4 (syn. 

1. a), 12 (syn. 1. a); Vi 18 || b. ‘tr. de champai- 
nes": Н 38 (Gives), “42 || c. ‘tr. pour les cham- 

paines*: ... po lé ёйрёп D 15-16 (sg) || d. 'tro- 
che(s)': Na 84 (syn. 1. b), 101, 7120; D 30 (pl; 

syn. 1. a, с), 58 (syn. 1. c), 72 (syn. 1. c); Н 37 

(syn. 1. c), 46 (syn. 1. a), 69. 

| 8. ‘bonbons de ‘sorbier’ (coudrette)':?? bobó 

‚.. Mo 777; S 31 | bebô ... A ^13. 

921 a, "+рёкёќѕ de grives, champaines': W 21 

(čàpèn); Ne “12, 44 (e; syn. 6. a) || b. *pëkëts: 

D 123, “129, 132 (-). 

10.2 а. '"*pétons de grives: pétó d grif 

Ne ‘70 || b. *petons: pero Ne “38, 43, 57, 69. 
11. (des) coudr-ette(s)':7? kórèt A 55 (pl); 

Mo 64, ‘75 («caurettes»); Ni 39, 112 | kō- 
To 48, 58; А /52 (pl. | kò- To ‘36 («corettes»), 

37, 73 (pl: v. 6. b); Mo 42 | kī- A 12 | kó- 
To /57, 71 (pl); Ni 36. 

12. a. "(де la) *bronze':^ brôs D 110 | bras 

D 113, 136 (dèl bráz) || b. "de la *blanziere':? 
dé la bläzyèr Ne 65. 

13. '(des) *harlosse(s)'?5 harlós Vi 29, 37, 

38 (Em. Jacques), 43, 46 («harlosses»). 

14. *tchip-tchip:?! čip cip Ph 84. 
Autres réponses: *comioüle: kòmyül Н 8.2 

— *grinkes: grêk To 9429 — '(des) pois- 

gratte':? рид grèt Mo 41 | рий... Mo 1 (su l 
pwä a grif il a dé bukè d = ‘sur le pois aux gri- 

ves il y a des bouquets de ~', G. Talaupe), 41. 

— *màrobé: màròbé To 583! — "des lacs':32 
Ne ‘1 (las), 46, 63. — "bretelle':?? bértèl L "8? 

! Gloses: «sorbe; cependant *córéte те 

semble désigner le coudrier» Th ^7 (J. Renard) 

[v. not. 144, n. 8]; et pwè d kôrèt à Montigny- 
le-Til (France). — Ajouter le syntagme FEW 8, 

606b PISUM et v. DL, DFL, GESCHIERE et les 

dictionnaires régionaux (DEPR.-NoP., Dasc., 

Forêt [syn. *péke dé couréte], CARLA, BAL, 

CopP...). Remarquer les définitions de VILL. 

(v. not. 136 SORBIER, n. 5) et Scivs. = Synony- 

mie fréquente avec 1. c confirmée par Wis., 

REM., Parler; BASTIN, Plantes; BSW 44, 510; 

49, 188... 
? Mention unique de ce type de formation, 

confirmée par MÉLIN, "dër pwès d’ troke. Cf. 

not. 117 GRAIN DE RAISIN, B; POIS, vol. ulté- 

rieur, et n. 19 ci-dessous. Ajouter le sens FEW 

8, 606b PISUM. 
3 Compléter le liég. peñ de tchanpinne 

(= de grive) (d'après RIFI 5, 118), FEW, Fc., 

par les nombreuses mentions livresques 

(CARL [Ch, Th, Ph]; BALLE, *pwes d' gréve; 

Pirs. [syn. *pétche di grífve]; DL, DFL...). — 

Compléments: 1. dè pë t krif L 2, littéralement 
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"pois de crève’ (à partir du sème: appât) ou 
altération de ‘pois de grive'? — 2. риё d ūžē 
‘pois d'oiseau(x)' B 27 («pois d'une certaine 
plante des champs qui a des fleurs rouges; on 
donne ca aux oiseaux») [= vesce?]. — Pour les 
formes du nom de la grive, v. ALW 8, not. 71. 

* Peut-être approximatif. Comparer 3. e et 
not. 155 CENELLE, E a et c. 

5 Générique pour ‘baie’; v. not. 117 GRAIN 
DE RAISIN, B et n. 2. V. *r(i)méte dés pwés 
'remettre des p.' (aux lacets de «tenderie» aux 
grives) LÉON. 

5 Analogie avec le fruit de l'aubépine (cf. 
not. 155 CENELLE, A 1 a). V. *dés pékes dé coü- 
réte, DEPR.-NoP. et FEW 8, 158b PEKK-. 

7 «Inc.» Ni ^97 (la chose?); «sorbes» Na 107 
(L. Verhulst, mais «inc.» selon J.H.). — FEW 8, 
158b PEKK- (wallon pèche de grive, d'après 
GRANDG., supposé namurois); Pirs. (Че sau- 
vage coudre porte des *p. di gríves', syn. 1. c); 
voir aussi 7. a, VERHULST ms; LÉON... — Ajou- 
ter *pétche dé grives Ni “67, “82, ‘101 (comm. 
J.-J. Gaziaux). 

Š SENS: bisémantisme 'cenelle-sorbe' spécifié 
à Ni 26 (syn. 3. b selon l'abbé Massaux); iden- 
tité avec le nom de l'arbre Ne 9 (v. Nos Dial. 1, 
60-1 [syn. *pwés] et not. 132 SORBIER, J. b); 
«baie de cornouiller» Ni 98 [BSW 45, 331]; 
«baie de l'alisier» [PIRS.].— Utilisation: ô z a mé 
dé | kwarni pò fóceé ‘on en met dans le cornier 
(= coffin) pour faucher' Ne 26. — Cf. FEW, l.c. 
(Awenne pétche) et Corr. (“fruit du sorbier, de 
l'aubépine, cenelle, baie”); FRANCARD, *pètche 
2; ATTEN; HAUST, Chestr... et n. 6, 7. 

? Diminutif en -ITTA du précédent. — V. 
not. 155, A 3, n. 4. Ajouter la forme et le sens 
FEW 8, 158a PEKK-. 

0 Diminutif en -ELLA de 2. c. V. not. 155, 
A 4, n. 5. Ajouter le sens FEW 8, 158a PEKK-. 

! Précision: dé рёёб = pèt pu la tédriy 
(q. 504). — Diminutif -ÖNE de *pètche, prob! 
à rapprocher de PEKK-, FEW, l.c. — V. aussi 
not. 96 AVORTONS DE FRUITS, R 7, n. 35 (autre 
étym.). 

7? Ajouter FEW 15/1, 222b, abfrq. *BOTAN. 
V. aussi not. 74 les arbres BOURGEONNENT, n. 3. 

© Cf. *bouton d' gréve, WASLET; «b. d’ grife 
baie de s. dont les grives sont friandes», VAUCH. 
(syn. 12. ab); BRUN., Eng. 1485 [D “119, 7126]; 
n. 8 (Ni 26), 14 ci-dessous. 

^ V. ALW 8, not. 180, c. 95 LACET (pour 
tendre aux grives) et remarquer las a bautô 
Montigny-sur-Meuse (France), BRUN., Eng. 
p. 457. 

15 Comparer 1. d, n. 4. 
16 V. not. 81 PÉPIN, A (détail des formes) et 

not. 117 GRAIN DE RAISIN, D; not. 155 CENELLE, 
F; BRUN., Enq. [D ‘119, 122, "127; Ne 68] et 
ajouter le sens FEW 8, 208b PEP-. 

U V. not. 117 GRAIN DE RAISIN, C et GRAIN 
(de céréale), vol. ultérieur. FEW 4, 228a 
GRANUM. 

18 Cf. FEW 4, 228a GRANUM et *grin.ne dé 
cour(I)éte S 1 (Ling. pic. 29, 7); “gr. du pétré 
(HAUST, Chestr.); *-pètré *appáts pour la «ten- 
derie» aux grives' (Mass.). 

19 V. not. 116 GRAPPE DE RAISIN, А; FEW 
13/2, 155b TRADUX (namurois troke ‘raisin; 
sorbe ou corme’, PIRS.); v. MELIN, ‘baies de 
sorbier' et n. 2. Ajouter le sens 16, 359b, germ. 
*KRAPPA. 

20 V. not. 155 CENELLE, G; 156 MORE, Га; 80 
AMANDE, Í. Ajouter le sens FEW 1, 434b 
BONUS. 

?! Cf. not. 150 GENÉVRIER, B et ADD. BAIE 
DE GENÉVRIER; 155 CENELLE, A 2. Ajouter le 
sens FEW 8, 158b *PEKK-. 

? Désigne ordinairement le genévrier (not. 
150, C 1) et qqf. l'avorton de fruit (not. 96, 
R 6). Cf. FEW 8, 141b PEDITUM (Bouillon pètô 
"fruit du sorbier’, BRUN. [D “141; Ne “67, ‘70- 
772]; BTD 21, 166; HAUST, Chestr.; BOULARD; 
GILLET (‘un +p. de grive’). 

23 Glosé «baies de sorbier» То “57; «baies 
rouges» Mo 775. - Parfois homonymes du nom 
de l'arbre. On ne mentionne ici que les répon- 
ses qui paraissent les plus süres. Compléter par 
not. 132 SORBIER, C. a, n. 16. V. particulière- 
ment «соғейе» (SIG. ‘fruit du «corettier»); 
*coréte ‘baie de s. Mo 44 (DUFRANE); *cou- 
‘sorbe ou corme’ Mo 729 (J.-M. LAURENT 
[+ étymologie erronée]). — Addition: | éndé 
''en-dedans', c'est du pwdl a gratèy ‘poil à 
gratter! To 37 (v. not. 155 CENELLE, C b et 
ci-dessous, n. 30). 

# Cf. ardw. brós f. ‘sorbe’, bräz, Brun., 
FEW 21, 68b (sing. collectif à D 136 seul dans 
VEH) et branse Vauch. FEW, l.c. (syn. du 
dérivé en -ARIA, v. n. suivante). V. not. 132 
SORBIER, n. 21. 
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?5 Cf. not. 132 SORBIER, n. 21-22 et *blon- 

ziére Ph “80 'sorbier et pois de s.' (SOUSSIGNE); 

bransiére, bron- ‘fruit du bransier', synonyme 

du simple (VAUCHELET). 

26 Proprement le nom de l'alise passé à la 
sorbe (not. 133 SORBIER ALISIER, n. 6). D'une 

base *AL- + suffixe -UCIA. Ajouter les formes 

gaumaises à FEW 24, 319 ab *ALIKA [et com- 

mentaireJ. V. BDW 22, 79; Gloss. S'-Léger 

(«on dit aussi *harlosse à la frontiere fr»); 

Maus [Vi 38]... 

?! Du nom de la grive musicienne (onomato- 
pée imitative du cri). Cf. ALW 8, not. 71 GRIVE, 

p. 158b et ajouter le sens 13/2, 373b TŠIP-. 

28 Proprement ‘cornouille' (FEW 2, 1205b 
CORNUS). V. not. 132 SORBIER, n. 38. 

29 Nom de la griotte (FEW 16, 387b, mnéerl. 

CRIEKE et 24, 96a ACER) et parfois de la prunelle 

(not. 152, G) ou de la cenelle (not. 155, B). 

30 Confusion avec la cenelle (v. not. 155, C 

b, n. 7) ou le cynor(r)hodon (v. vol. ultérieur). 

V. aussi not 150, ADD., n. 4. — FEW 8, 606b 

PÍSUM. 
31 Considéré comme synonyme de kôrèt et 

défini dubitativement «boule rouge». V. aussi 

PCal. morbétte f. RIFI 5, 239 classé FEW 21, 

97a ('gratte-cul') et 'prune-marron', not. 105 

PRUNE, ADD. 
3 V. ALW 8, not. 180 LACET (de crin pour 

prendre les grives) et ci-dessus 3. d, n. 14 et 4. c. 

33 Réponse douteuse. Réinterprétation de 
bricole 'espèce de lacet (FEW 15/1, 286b 

*BRIHHIL et ALW 8, p. 380) ou évocation méta- 

phorique de la braie ou corselet d'entrave des 

oiseaux servant d'appát à la «tenderie», v. 

ALW 8, not. 184 ATTIRAIL DU TENDEUR, p. 394. 

132. SORBIER (cartes 60 et 61) 

Q.G. 50 «le sorbier porte des ...; — le sorbier alisier».! 

À l'exception des emprunts sporadiques du 

fr. sorbier (N, n. 36), les dénominations belgo- 

romanes du sorbier des oiseaux ou des oiseleurs 

(Sorbus aucuparia L.), généralement à l'état 

sauvage et parfois cultivé (H. n. 27), et acces- 

soirement celles du jeune sorbier (A, n. 4), font 

l'objet de glissements sémantiques plus ou 

moins anciens avec le fréne (A, B-B^), le noise- 

tier (C-C^^), le genévrier (E, K), le cornouiller 

(F, G et autres réponses), l'aubépine (J-J), 

l'alisier (D... La plupart d'entre elles procèdent 

des types de formation suivants (v. répartition 

sur la c): 1. l'analogie avec le nom du fruit (С, 

J b, K b)? 2. la dérivation à partir du nom du 

fruit [+ -ARIU] (С^, DD. F, I, J-J/, К...); 3. la 

dérivation à partir du nom d'un autre arbre, 

déterminé ('sauvage'...) ou non (C a-c); 4. la 

métonymie fondée sur les sémes: a. caractere de 

l'essence (diagnose populaire): E («qui *péte»), 

G («qui pue»); b. nature du fruit: M (syntagme 

périphrastique: ‘arbre à *pétches"); c. aspect des 

baies: H (en 'troches', grappes); d. utilisation 

des fruits: L («tenderie» aux grives), d'oü M 

("arbre à grives'). Les produits du néerl. HAVE- 

RESCH (A, В-В”), typiques d'une vaste zone 

cohérente de l'est wallon — dont le classement 

s'opère en fonction de la proposition de Haust 

(n. 4) — ont dà connaitre une plus large exten- 

sion vers le sud et l'ouest, comme le montrent 

certains relevés toponymiques (Annales de 

Plnst. archéol. du Lux. 82, 259 [Ne ‘341, 

notamment), l'isolat de Ni 2 et quelques men- 

tions livresques (n. 6). Le tableau privilégie les 

types les plus spécifiques et les plus répandus et 

signale entre crochets les formes recueillies 

dans 'pois de sorbier', etc. La carte réunit sous 

un seul signe les formes de A (v. carte partielle 

pour le détail), note intégralement les variantes 

de C (sauf si C a est synonyme de C^) et de H 

(y compris en cas de concurrence avec A) et 

n'indique les types J, K, M, N que s'ils sont uni- 

ques. Lacunes à l'ouest et au centre (Ni, Na), 

zones de peuplement moins dense de l'essence 

(Atlas de la flore, c. 337-339). Voir not. 131 

SORBE, not. 133 sORBIER ALISIER et not. 167 

SAULE (rubrique ethno-folklorique).* 

Ф ALF 1713; ALCB 753; BRUN., Enq. 1486. 

A^ I. *hévurgnon...? hëvurñó My 1 (H. 
Cunibert; -o7, J. Dombret), 4 | hë- В 7 (Rogery) 

| -vérüó B 4 (Ville-du-Bois, J. Rinck), 5 (ou 

-ryó) | -værñô B 4. 
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pu і 

з у 

SORBIER ̀ ^ 

O HAVERESCH 
Ï 'coudrette" 

T 'coudrelette' 
Ï “coudretier' 

Ï “sauvage coudre", "c. sauvage" 
K 'coudrier' 

A “bronzi, *bran-, “blan-, -ier 

Á cbronziére, “bran- 

"pètrê, -é..., ‘pu, *pi- 

à "pétount 

V 'puant' 

x "КОЁТ, -i 

= "harlossí, -i 

<> *pètchi, -i, -iè, "pé-, -dji, -chì 
Ф "pétche 

x "pétchali 

Y “pèkèti 

+ "itchápin.ni 

x 'bois de grives' 
=== ‘arbre à *pétches" 

— 'sorbier' 

П. *hávérnon, -vurnon, *hé-...:5 hàvérnó 
Му 3; Ма 51; [Ne “18] (ou a-, hàvur-, J.H.) | 
o Ma 750 | ë B 27 || hàvurnó [B 21(Rou- 
mont)] | Aå- Ma ‘34, ‘41, 45 | hè- Ve 40 | hē- 
Ve 37, 39, 40 (Francheville), 44; Ma 722; B 6- 
^8, ^10, 11 || hàvérnog My 6 | h£vdrnóg My 2 
(hévur-, q. 137). 

HI. *(h)évurlon... (h)évurló B 22 | hē- 
Ve 47; В “19 | -vèrlô B 2, ‘3 (ou -vèlő, J.H. 

IV. *hàvërno, *hévur-...:* hávérnó Ma 42 | 
hë- B 11 (Steinbach, J.H.) || hévurno B 12 | hē- 
B 9, 14. 

V. *óvérgna, *hóvur-...? óvérüa [Ni 2]; 
D ‘91? || hêvurfia D “45. 

VI. *hàvérna, -vurna...:? hävèrna W ^39 | 
hó- L 1 (ou -vurna), 90 | óvérna Ma 46 (ou 
-йа) || havurna Ma “49 | hā- L “99; Ve 31, “36, 
41, 42; Ma 24, 228 | hà"- Ve 34 (Solw.; -vérna 
Sart) | há- D 34, 64; W 30; H 46 (rare), 49-68, 
‘77; L 106, 113, 116 | Ma 2-12, 14-16, 19, 
[/44 (ou hà-)] | hō- L 7 (rare), 114; Ve 1, 26, 32; 
Ma ‘32, 39 | hő- D 46 (hó-, q. 504); Ma [27], 
36, ‘38, 43 | ,ó- Ma 1 | hè- L 101; Ve 38, 43 | 
hë- Ve '45; Ma 20, 21 | ávurna [D 30]. 

-r ‘arbre à, aux grives’ 
— ‘arbre aux pois de grives’ 

; TOME 6 
Ki CARTE 60 

e '"comioüli 

T *ágna 

VII. *hávérná, -vur-...:! hàvérná L 85? || 
hävurnä Ne 35 | hávurná Ma 40 | hē- Ma 29. 

VIII. *hóvérnak, -vur-:!? Aóvérnak L ^32 || 
hóvurnak L 19 | hó- L 43, 66; Ve 6 | hó- L 29, 
^33, 94; Ve 72, '4, 8, 24. 

IX. *hóveünal:? hòvénal L 722, “8. 
B.  *harnou-frin.ne,  *há-, *%а-...:1* 

harnafrén H 720, 728 (-&n), [35], 38 | hā- 
Н 21; L 87 | hà- W 66; H 37. 

B'. *árdi-frin.ne...:? ürdifrén Na 30 | -di- 
Na 19. 

C. a. "coudr-ette'.!* *córéte, *coü-...: kórét 
[То 99]; A [1, 2], 713 (ou ka), ^20, 44, [55], 
60; Mo 23, [44, 775 («caurette»)]; [S 10]; 
Ch [28], 43, “64; [Th 77 (Edg. Renard)]; Na 715; 
Ph 6, ^11 (ko-), 15 | -et Ch 61 | koret A 752 | 
kò- To 73. (J.H.); Mo / (Ch. Dausias), 70 || 
kū- А 7, 37; Мо 17, 41; Ch 4, 16 (ou kai-, kar, 
quelquefois kó-), 26 (ou en. 27, 63; Th [14], 
24, [43], 46, 62; Ni 72 | -et Th ‘51 | kù- A 28; 
Mo 77, 79 | -et S 36 | ku- S 31; [Ch "ei 
Th 732? | -et S 28; Th 72 || kó- To 43 (ou ka), 
54, 71; S 19, 37 (ou kū-); Ch “JO; Ni 1, 90; 
Th 54. 
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b. 'coudr-iette". “cêriyète: kóriyèt А 718 || c. 
"coudr-el-ette': *cour"léte: kurlèt [S 1]. 

C”. 'coudret-ier'.5 *côrètf, *coü-...: kórèti 
Ni 39, 112 | -À, To 73 || ейге Th ‘51, 62 || kó- 
Th 54 | - Ni 90 | -i Ni 36 || «córétier» To 99? | 
kórét,é To 48 | «coret(t)ier» To 36, 37; Mo 1. 

С“. al? ‘sauvage coudre": Na 22, 79, 109, 

116, ‘118, 127, 129, 135; Ph 16,33; D 7, [9], 

36, 38 (A. Robert, J. Nollet), 68, 72, 73, 774, 

81, 87 || "coudre sauvage": Ph 45, 53 || b. 'sau- 
vage coudrier':? Ph 721 || c. 'coudrier':? А 12; 
Th 64, 72, 73, 82. 

D?! a. *bronzi, *bran-, *blan-...: bróz Ar 1 

(Ch. Gaspar); D 110, 120 | -/ Th “67 (ou -yér, 

-yër, f.) | bro- D 94 | bra- D 113, 123, 7129, 
136, ‘141 | -yé Ne 51 || Ый Ne 65 || b. 
*bronz'li: brózli Th “79. 

D”. *bronziére, *bran-...:? brózyér Ph 69 | 

-y&r Ph 79 (ou brá-) | -yér Th ‘79 | brôzyèr 
Ph 81 | bra- Ph 86. 

E. a. *petré, -é...:? pètrè B 28 (quelquefois); 
Ne 26, ‘48 (ou -Z), 49 (J.H.), 750 (ou -7), 63 

(Ch. Gaspar) | -ë В /32; Ne 49 (enq. gén.), “59 | 
-ë Ne ‘12, 23, 24, 31, 33 (С. Goffinet), 34, 39; 

Vi 2 (ou -ё), 6 (ou -é), 8 | -é Ne ^1 (ou -ё, pun), 
16, 32, “46 (ou -ë, pu-), 47, 60, 63 (TH; ou -€, 

pu-) | -iè Vi 35 | -i; [Vi 38] (E. Simonet) | -ié 
Vi 36 || b. *putré, tpi-24 pura В 226 | -č 
Vi 12, 13, 719, 22 | pitré Vi 14, 21 (рї). 

Е. *pétouni:? pètuni Ne 43, 57, 69. 
G. 'puant'. *pi(y)ant...:* руй Ne "28 (ou 

piyé), 43, 44, 57, ^10 | piya Ne 2, 11, 719 
(-yân à la pause), [20], 21, 22 | pè- D 136, 
^141 | рий Ne 51 | рамо Ne ^10. 

H. *troki, -i:?” troki Na 84, 101, 7120; D 71 

(A. Lebrun), 15, ‘16, 30, 58; H 37 (ou -i), 46, 

53,69 | -i H 736, 38? 

I. *harlossi, -i:28 harlosi Vi 29, 38 (E. Jac- 

ques), 43 (ou -i) | -i Vi 27 (ou D, 37, 46, 47. 
J. a. *petchi, *pé-...:? péci Ch 61; Na 1; 

D ‘104 (ou -i); W 3; Ma ‘47, 48, “50, 51, 53; 

B ‘1 (ou pé), 11 UH: ou peli, enq. complé- 

mentaire)? 15-717, 19, 21-24, 27, 28, 30, 31 

(Lutrebois), “32 (ou -31), 33; Ne ^5 (ou -i), 713, 

14, 24, 26 | -i Ni 6, 9, 80, '97; Na 6, 20 | -ye 

Ne 49 (Ch. Gaspar) | -iyè Ne /50? (ou -;yè) | 
-yè Ne 60 || péčī Ne 16 | -27 Ne 15 || pesi Ni 98 
|| b. *pétche: pèč Ne 9.3! 

J. *pétchali...:? pécali Ni 20 (Ardevoor); 

H ‘42? | -ï Ni 20 | -i Ni 17. 

K. a. *pèkètí...:3 pekéri D ‘129, 71417; 
Ne 44 | - D 132 || b. *peket: pèkè Ma 20. 

L. *tchápin.ni, *tchápin.ni:^^ сдрёп? H 720 | 
сарёпі H 27. 
M 35 ‘arbre à (aux?) grives": «arbre à grives» 

Ch “19; órp a grif Ch 27. — "arbre à gr.': óp a 
grif Na 44. — "arbre aux pois de champ-aines': 

àb à pé d čàpēn W 10; àp à pë t ë. L 45. — 
"bois de ch.': bwè di čāpēn W “36; bwè t Cäpên 
W 63; Н 2. — ‘arbre à ‘pètches': áp a pec 
Ni 19. 

N. 'sorbier'. *sorbi, *sór-, *soür-...:?6 sórbi 
Ch 339; В ‘1: Ne 22? | -ï To 94 | - To 27 | -i 
To 37 | -yè Ch 4, 16; Vi ‘17, ‘42, “48 | -yé 
To 1?; Mo 1 («sorbier», Ch. Dausias), 42; 

S 13; Na 59; Ph 42, 61, [81]; D 25 («sorbier»), 

81, 101, 7103; Ne 4, 5; Vi 18 | -iyé Ni 28 | 

sórbyè Ch 43 | sórbyé Mo 64 || sürbï Ch ‘10; 
Ni 112 (J.H.). 

Autres réponses: "pois à grives": рий a grif 

Mo 1 (G. Talaupe)?? — *comioûlf: komyali 

H 8.38 — *péfu: péfu To 99% — *brébwé: 
brébwè Ne 4, 59 — *âgna: dha Th 29.4! 

ETHNOGRAPHIE-FOLKLORE: 1. Fabrication de 

sifflets: à H 68, l'arbre est aussi appelé *bwes 

d' hufléts "bois de sifflets' «car les enfants font 

des sifflets avec le bois» (id. q. 53); «les sif- 

flets se font avec du sorbier ou du saule» 

Ma 20 (9. 53); on fait аё šufla ('souffl-ails") 

avec du рёёї Ma 51 (q. 53); suflè de hèvurnô B 

7; «on en fait des Sufla quand il est petit» B 

^32; «on en fait des sifflets» Ne 11, 22. — V. n. 

29 ci-dessus; Nos Dialectes 1, 101 (*des chu- 

fléts avou do pétche ou dol sau 'des s. avec du 

+p. ou de la (= du) saule’); EMW 2, 306 («on 

faisait des «trompettes» avec l'écorce de 

*pétré lors de la première sève» Ne 60 [Mar- 

tilly]); not. 170 SUREAU, ETHNOGRAPHIE l; not. 

167 SAULE, ETHNOGRAPHIE-FOLKLORE 1. 

2. Incantation au sorbier (v. not. 167 SAULE, 

ETHNOGRAPHIE-FOLKLORE 2): bóh è bóh so 1 
hàvurna, | su tu n vat né fni fu d la, | šu t taprè 
èn ó gra" [= gra] tró | wis k i nna [= n a?] tò 

rén è tò krapó 'büche et büche (frappe) sur le 
*h., | si tu ne veux pas venir fors (hors) de là, | 

je te taperai en un grand trou | où [qu] il y a 

tous (toutes) raines et tous crapauds' Ve 32; 

«se chante en battant l'écorce de sorbier»: bat 

è bat è sé lina! | kwa noz vac ârè l vē, | t ärè do 
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bó bar è do bó lësë! "battre et battre (ou bats 
et bats, impér.) en [ou 'et'?] saint Léonard! | 
quand notre vache aura le veau, | tu auras du 
bon beurre (= non salé, frais?) et du bon lait 
(entier?)!' B 2 et 12 (var.: bat è bat è so lè sà 
'b. et b. en [ou 'et'?] sur les saus! В ^3); «*on 
f zéve dès huflèts di hàvurna: on batéve dissus 
avou on coûté ét on d'héve ‘on faisait des sif- 
flets de *h.: on battait dessus avec un couteau 
et on disait": bat è bat so l sa [sic!] | bat è bat 
so Ï sé lina | ki 1 bó diu m avóy li pé|siliplé, 
s i [i plè! ‘battre et battre (bats et bats) sur le 
saus (saule) | b. et b. sur le saint Léonard | que 
le bon Dieu m'envoie la peau | s'il lui plait, s'il 
lui plaît!" Н 777 (Burnontige; enq. pers. 1979). 
— Cf. Folk. Stavelot-Malmedy 16, 16-21; PSR 
5, 91; REM., Gloss., Folklore 22; L. HECTOR, 
Massul et Molinfaing à travers les áges, 46... 

' Mentions complémentaires relevées aux 
q. 53 «du bois de sureau les enfants font des 
sifflets, des canonniéres et des seringuettes» et 
125 «il y a du gui sur les...». 

? Réponses uniques, d'oü distinction peu 
claire entre le nom du fruit et celui de l'arbre 
(comparer not. 131 SORBE, 9 b, 11...). Types A: 
Ve 45; C a: То 43, 54; A 55; Ch 710, 43; C”: 
To 736, 37, 48; Ni 36,39; C” c: A 12; D a: 
Th 67; N: Мо 64. 

+ «Inc» A 50; Ph ‘47; L 35. — «On ne 
connait pas le nom dialectal du sorbier dans la 
région de Jauchelette [Ni “67]>, comm. J.-J. 
Gaziaux (v. aussi n. 35). 

^ Du néerl. HAVERESCH ‘frêne bâtard’, avec 
difficulté pour l'insertion de -n- et pour la ter- 
minaison -ñó (DL, DFL; WARLAND 124-5, qui 
suppose par ailleurs une influence allemande 
pour l'initiale *hé- de l'est; GESCHIERE 144). 
FRINGS, FEW 16, 187a, explique les formes en 
-a, qu'il considère comme primitives, par un 
mnéerl. -ASCH. Pour HAUST, BTD 16, 345-6, le 
suffixe -ion se serait substitué au 2* élément du 
terme (remarquer la variante -ryó de B 5 sous 
D, de là *hâvurion > hávurgnon (traitement 
normal r + y), allégé en -non et altéré en -na. 

? V. ViLL. («pois, baye de cochenne») 
et SCIUS (‘sorbier’). Variantes dans BASTIN, 
Plantes et Phonét. $ 88 («démouillement de 
n + y»). 

$ Précision: dé bé hävèrno po fé dé таё 
di foc 'des beaux h. pour faire des manches 
de fourches' Ма 51. Variante *hâvèrgnon, 
FRANCARD, Comparer *hévurna Ve 39 (REM., 
Parler); *hávérnon My 6 (BSW 50, 571), 
sans résonance vélaire. 

7 Spécialisation sémantique: «jeune sorbier 
qui ne porte pas encore» В “19, 22. — Alter- 
nance n-l, cf. DL, DFL; DBR 8, 196 et FEW, 
l.c. (argonn. Meuse av(e)urlon...). 

* Dénasalisation de A II ou substitution 
de suffixe ('-ot')? Comparer ALW 1, c. 56 
MAISON; C. 76 POISSON et v. PIERRET, Mél. Bal 
1.2, 183 (passage ü» > ò pour Ne 47, 63). 

? «Pour le fruit» Ni 2 (v. not. 131 SORBE, 1 
a). V. LÉON., *auvurnia Na ‘128, BTD 19, 181 
(c.r. E. DETAILLE, Les nouv. du Condroz, 1944), 
*(pwès d") hóvurgna D 32 et ci-dessus, n. 2. 

! Précision: dans ‘pois de ~' D 30 (v. H, n. 
27). La réponse de L 113 (Lincé, q. 50) est 
confirmée pour toute la localité (q. 125). V. 
REM., Parler, Gloss., DSt, DNot.; BSW 20, 
XIII (-vérna, -vurna(c), Ворү), 221, 247 
(LEZAACK); 49, 182... 

IT Altéré par attraction du suffixe '-al', 
'-ard'? V. «peus d'havurnà» [hä-], BSW 20, 
138. 

12 Forme altérée. Cf. DL, DFL; BSW 20, 
XIII; EMW 14, 344 (*dés peüs d' hávérnak 
W 68, L 772, 85...; comparer VII pour ce der- 
nier point). Rapprochement phonique avec d'au- 
tres termes (*hávéersac ^, -vur-; *hávéstrik, -vus-); 
voir aussi le rhénan hávérnók, WARLAND 125. 

5 Altération de la finale et perte de r 
interne. 

!^ Précisions et distinctions: «sorbier sau- 
vage» H 37 (v. H, n. 27); connu à Na ‘28 
d'aprés un témoin de H 38 (50 ans); inconnu à 
Gives (hameau de H 38) d'aprés le témoin de 
H 37. — Type hesbignon résultant, selon 
FELLER (BDW 19, 61-2) et HAUST (DL et BTD 
10, 447-8), d'une contraction de *hávérnou 
(lui-même issu de *hâvèrna + finale analogi- 
que sur *cwérnou 'cornu', *tchárnou 'charnu'...) 
+ 'frëne', d’où littéralement ‘sorbier-frêne’ c.-à- 
d. ‘s. sauvage’. Cf. FEW, 1.с.; BSW 10, 259 
(Ворү, Voc. du tonn.); Boxus, Plantes, *harnou- 
frin.ne H 1, “19, 25 et not. 160 FRÊNE, III. 

1 Altéré de "*(h)árnou-frin.ne, réinterprété 
en 'hart de fréne' par étymologie populaire 
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(BTD 10, 448 et BDW 22, 36). Comparer 

târdispène ‘aubépine’, altération de “dbe di 

spène 'arbre d'épine', DL et not. 154, A, n. 1. 

16 Application: */é k. désigne «aussi les sor- 
biers» Mo 44. — П n'est pas aisé de déterminer 

la portée exacte des réponses lorsque l'homo- 

nymie entre le nom de l'arbre et celui du fruit 

(points en italique dans le tableau) n'est pas 

explicite et qu'un terme unique, commenté ou 

non, est fourni pour couvrir à la fois les deux 

réalités (points signalés entre crochets). — 
Diminutif en -ITTA du latin vulgaire *COLÜRUS 

‘noisetier’, réfection de CORYLUS sous l'in- 

fluence du celtique *coslo > *collo. Cf. FEW 

2, 1241a (rapprocher Nivelles conréte f. ‘sor- 

bier' classé 21, 68b); BTD 18, 372 (awall. 

corette Jean de Stavelot; Braine-le-Comte 

*coréte); 42, 337; BaldEtym 303 et not. 144. — 

V. particulièrement *córéte (REN., 1. ‘branche 

du s. poussant sur souche; 2. báton de voyage 

fait d'une *c.; par extension, canne rustique 

quelconque: "ипе *c. de chêne"; SiG., syn. 'sau- 

vage coudre", C" а; LEPOINT, ‘fruit du s.’ et le 

°з. lui-même”, syn. *cou-, pl; DEPR.-NOP., var. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

SORBIER 

(types A-B. B) 

e "hévurgnon... 

> "havérnon, -vur-, `hê- 

*(h)évurlon, -veur-... 

*hávérnott). *hévur-... 

*дуёгрпа; *hóvur- 

O “hävèrna, -vur-... 

Q *hávérná, -vur- 

v “hôvèrnak, -vur-... 

Ф *hóveünal 
© "harnou-frin.ne 

© "árdi-frin.ne 

*cou-; CARLJ, var. *cou- Th '1, "19; *coá- 

Ch ‘34, 35, "41; Th ‘49; BAL, DBR 5, 205, *el 

c. sauvádje, syn. *coá-; СОРР., syn. N...). 

LÉON. ne signale que ‘jeune noisetier' (PIRS. 

reprend la f. à GRANDG.). Variante: 'pois de' 

püret S 36, probablement altéré de la f. en 

k- (attraction de l'initiale avec 'pois' pwa?) et 

correspondance phonique avec 'poudr-ette'. 

7 Confirmé comme synonyme de *couréte, 

Ling. pic. 29, 7. 
18 Uniquement le rouchi côrériè RIFI 5, 116 

dans FEW, l.c. Voir *córétier REN.; «corettier» 

SiG.; C, n. 16 et not. 131 SORBE, 11, n. 23. 

19 La mention nam. sóvadge côre ‘sorbier’ 

est extraite de GRANDG. V. aussi “li sauvadje 

côre ‘s. qui porte les *pétches di gríves', 

LÉON.; syn. *pétchis Ni 61 (Le Folklore bra- 

Бапсоп 18, 75), v. J, n. 29 et not. 144, A 

(menues variantes négligées). 

20 Cf. not. 144 COUDRIER, А c et "córí ‘sor- 
bier’ Th 72, “79, CARL 2; *córf sauvádje 's. des 

oiseleurs', BALLE. 
?! Considéré comme du «patois oublié» Ar 

1 (5 témoins); «avec le br., on peut faire des 

TOME 6. 
CARTE 61 
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= € 
vèrgô ' vergeon', bout de la baguette de pêche» 
Ar 1 (enq. compl., Ch. Gaspar). — Formations 
dérivée (-ARIU) et surdérivée (-EL-ARIU) du 
nom du fruit (v. not. 131 SORBE, 12 a, n. 24 et 
not. 133 SORBIER ALISIER, C). Rangé FEW 21, 
68b. V. BRUN., Ét., 380 (f. dissimilée br- — 
bl- D 133); BDW 7,34 (*bronzelt Th ^79, syn. 
D° et *сойгї, bois employé en saboterie); DW 
27, 45 [Ne 66] *branzi. 

22 Dérivé en -ARIA (cf. n. 21 et not. 131 
SORBE, 12 b, n. 25). Rectifier FEW, l.c., Giv. 
bronzière en -iére (WASLET, dans le supplé- 
ment). V. CARL2, *blanziére Ph “80, syn. 
*bron- (*blon-, SOUSSIGNE), *bran- (Viroin), 
*bron- Ph 45 (manque dans BALLE), syn. C; 
DEFAGNE, *bronziére, *bran-, syn. C”. Désigne 
aussi la bourdaine dans les Ard. fr. (BRUN., 
Eng. 

> Dérivé en -ARICIU de *pèti ‘péter’. Cf. 
FEW 8, 141b PEDITUM (Neufch. petrai 'sor- 
bier' DASN. 30); FELLER, BDW 5, 112: «M. 
Maury [Vi 8] me dit qu'on grille ce bois pour 
en faire des manches d'outils et qu'il pétille 
beaucoup à cette opération», et PIERRET, Hab. 
3, 111, n. 1 (rectificatif de la f. chestrolaise et 
de la motivation: «le s. a pu étre désigné de 
cette facon parce que son bois est cassant et 
non parce qu'il pétille quand on le brüle»). 
Ajouter *pèrrf, Vi "34 (Gloss. S'-Léger), *pétri, 
Vi 47 (Pays gaumais 36-7, 271). — Désigne en 
liégeois, nam. la poire (ou le poirier) et parfois 
la pomme (ou le pommier) sauvages (v. not. 89 
pommes SURES, E 1). 

# Variante de a. Rapprocher de 8, 141b le 
gaumais putré classé FEW 9, 634a et probable- 
ment influencé раг PÜTIDUS (v. п. 10, 636-7). 

^ «Il s'appelle de ce nom quand il produit 
des fruits» Ne 57. — Dérivé en -ARIU de 
*péton ‘sorbe’ (v. not. 131, 10 et n. 22). Cf. 
FEW 8, 141b (petani ‘sorbier’ [Ne 69-72] 
BRUN., Enq.1485-6)  *pètounf, HAUST, 
Chestr., BOULARD [Ne 738]; -i, GILLET [Ne 770]. 

26 Précisions: «il ne faut pas cuire le pain 
avec le s. parce qu'il pue» D 136; «quand il est 
petit» Ne 57. Add.: ké pyátin! 'quelle puan- 
tine!". Cf. FEW 9, 624b-625a PÜTËSCËRE (Lux. 
pian et afr. wallon ca 1320, gaum. puantine); 
BouLARD [Ne ^38], syn. F (manque dans 
VEH); BRUN., Enq. (Ne 773). — Désigne aussi 
le cornouiller sanguin, la bourdaine, le troène 

(sens généralement attestés dans les lexiques; 
v. not. 161 ÉRABLE, ADD 1?); v. aussi not. 171 
HIEBLE, B, n. 4. 

27 Précisions: pwéd dé trok "ропе des tro- 
ches' D 30; «sorbier greffé qui porte des tr.», 
distinct de B à H 37. — Littéralement 'troche' + 
-ARIU (v. not. 131 SORBE, 7, n. 19). Rectifier 
FEW 13/2, 157a TRADUX, hesb. trókí en trokf 
(BTD 42, 332; DFL). V. PIRS., MÉLIN... 

2 «Probablement l'alisier» Vi 43 (É L. — 
Complément: à Vi 43, la grél est une «petite 
espéce de sorbier; l'écorce en est plus blanche 
que celle du th. et il porte aussi des baies» 
(Ј.Н.). Confusion avec l'érable plane ou l'éra- 
ble champétre, v. not. 161 ÉRABLE, C; 162 
PLATANE, autres réponses, n. 13. — Cf. FEW 24, 
319a *ALIKA (mfr. alorcier 1557 (...) frm. 
a(l)louchier), ВОМ 22, 79 («gaum. harlossí»); 
Gloss. S'-Léger (*harlossi Vi ^1)... V. not. 131 
SORBE, 13, n. 26. 

? «Quand il est grand et qu'il porte» B “32. 
— Désigne généralement l'aubépine (v. not. 154, 
C). Unique dans Ni est, B centre et sud, Ne 
nord; ailleurs, en concurrence avec A (points en 
italique). Dérivé de *pétche + -ARIU, cf. FEW 8, 
158b PEKK- et not. 131 SORBE, 2, n. 6-7. Remar- 
quer *pètchi 'alizier', PIRS., ‘sorbier’, FRAN- 
CARD (*avou do p. on fjot dés choflas "avec du 
p. on faisait des 'souffl-ails" 'sifflets''), v. ETH- 
NOGRAPHIE-FOLKLORE 1 et n. 19 (pour Ni 61). 

* Littéralement "*pétch-elier'. Ajouter FEW, 
Lc. 

3! Identification du nom de l'arbre à celui 
du fruit. V. not. 131 SORBE, 2 c, n. 8 et J. CALO- 
ZET, Nos dialectes 1, 61, 101; 6, 24; 7, 77. 

? De *pétchale (habituellement 'cenelle', v. 
not. 155, A 4) + -ARIU. Le sens manque FEW 
8, 158a (corriger nam. pècalf ‘prunellier’ 
d'après PIRS. qui impute à tort le terme à 
GRANDG.; BTD 31, 259 et DFL pour l'initiale). 
Remarquer «petchali, alisier», BSW 20, 233 
(LEZAACK) et «pegchali, alizier», LOBET (uni- 
quement 'aubépine' dans Wis.; not. 154, C 3). 

5 Littéralement *pékét + -ARIU. Confusion 
avec le genévrier (not. 150, B 2)? La réponse 
de Ma 20, concurrente de A, est probablement 
erronée et celle de Ne 44, concurrente de G, 
difficile à créditer; donnée unique pour D 132. 

3⁄ Littéralement 'champ-aine' ‘grive’ + -ARIU 
(DFL). Désignation métonymique motivée par 
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l'utilisation des sorbes comme appâts dans les | 

pièges à grives. V. ALW 8, not. 71, c. 43 GRIVE, 

B. n. 3, add. 381-4, et M, n. 35 ci-dessous. 

35 Appellation populaire («vulgairement 

l'arbre à grives» 1808, syn. N, TLF). Ajouter 

*l'óbe ôs pètches dé grives Ni 101 (comm. 

J.-J. Gaziaux). Comparer Dasc., Suppl. *arbe 

à mouchons "arbre à (aux?) oiseaux’ [ALW 8, 

not. 4, c. 3] S ‘23 (motivation: «cet arbre doit 

ce nom au fait que les oiseaux pullulent dans 

ses branches quand ses baies sont mûres»). 

36 Influence du français (concurrent fréquent 

des types C-C', D, G, J..., parfois signalé dans 

les lexiques: Copp. *sourbf, syn. *conrète). 

Emprunt de l'ancien occitan sorbier (16° s.; 

attestation isolée au 13° s.), dérivé de *SORBA 

(féminin issu du pl. collectif de SORBUM "fruit 

du s.') + -ARIU, cf. FEW 12, 106b et n. 7. 

3 Réponse secondaire. Comparer «poi-à- 
grive, sorbier» (Voc. des noms de fleurs à Mons, 

ms MVW) vs «pois à grive, sorbe» (DELPORTE); 

v. not. 131 SORBE, autres réponses, n. 30. m 

38 Proprement 'cornouiller' (vol. ultérieur). 
Cf. liég. *cognoült et var, DL, DFL, TAL, 

BASTIN, Plantes, FEW 2, 1205b CORNUS et 

not. 131 SORBE, n. 28. 

39 Glosé: «variété de sorbier, espèce de cor- 

nouiller sauvage, cormier?». V. REN., ‘espèce 

de corn. sauv. dont les cardeurs de laine font 

des bátons à battre les matelas, cormier, corn. 

sanguin’; méme usage du pifu ‘arbuste à bou- 

les rouges, cornouiller?’ à A 2 (VANDEWATT.). 

Désigne aussi la bourdaine, le ітоёпе..., par- 

fois confondu avec l'érable (not. 161, n. 17). 

Cf. FEW 9, 634a PŪTĪDUS + FUSTIS (3, 915); 

rapprocher wall. péfu m. 'bourdaine', 21, 115 

et v. DW 10, 40; 17, 112; BALD., Étym., 4162. 
10 Terme «inc.» (bien que fourni, 2* fiche 

Ne /5, LH), «on utilise 'sorbier'». Autre 

essence? — Composé de bré 'buis' (FEW 1, 

666b BÜXUS + influence du gaulois BRISGO 

pour les formes en -r-) + "bois"? V. le vosgien 

bré, var. breu(y) m. 1. bois fourré d'épine; 2. 

buis (ZÉLIQZ.) et le meusien érbwés 'sorbier 

des oiseaux” (Suppl, ainsi que le NF Brébois 

(FRANCARD; HERBILLON-GERMAIN, Noms de 

famille 1, 138b). m 
4! rauneau' (ALN-ELLU) ‘aune’? V. BTD 53, 

31, 62-3 (âne Ch ‘34, ‘35 d’après O. BASTIN) 

et la variante nasalisée *angnia Th ^1 (BDW 

20, 29). 

133. SORBIER ALISIER 

Q.G. 50 «le sorbier porte des...; — le sorbier alisier». 

Documentation trés fragmentaire (sauf en 

quelques points ardennais du nord-est). La 

plupart des témoins ne distinguent pas l'ali- 

sier des bois (Sorbus torminalis L. Crantz) et 

l'alisier blanc (S. aria L. Crantz) du sorbier 

des oiseaux et les dictionnaires ne mention- 

nent qu'exceptionnellement les dénomina- 

tions de ces variétés de l’espèce.! Remarquer 

A II (h?) et C (type ‘faux *brózf"). V. not. 132 

SORBIER. 

* ALF 1429. 

A. T: "alier*: ali Ph 45? | 2107 B 22 (дп ~ ‘un 

=", lè z ~ "les ^^, Ch. Gaspar)? 
H. 'alisier':4 a. ali Му 6; Ma 20; Ve 44 

(Logbiermé); B 2-3 (J.H.), 7, 9, 11 | -xï My 3 
(parfois ахї?) | ahli Ve 44 || b5 aligï Na 79 | 
alé£i D 46, 7100 | alizyé Ph 79 || с. origi Vi “42 
| -ži Vi 47. 

В. 'cormier': kormyé Th 62.7 

C. ‘faux *brózi': fó brüzi D 94% 

! «Inconnu» To 94; A 37; Ni 17; Na 107; 

Ph 447; Ar 2; D 110, 120; Н 69; Ma 24; Ne 26; 

«il n'y en a pas» Ne 69. — Distinction nette 

entre le sorbier et l'alisier à Vi “42, 47. V. not. 

132 SORBIER, /, n. 28, pour Vi 43. 

? Utilisé «pour faire des outils». — Dérivé de 

l'afr. mfr. alie f. ‘fruit de l'alisier" (+ -ARIU), 

lui-même issu du radical AL- + -IKA. Cf. FEW 

24, 318a *ALIKA (afr. alier, 12*-13* s., pic. 

alier Jouanc.) et ajouter notre mention (fin 

bouchon d'ali “un buisson d'a.', BALLE). 

V. aussi “ali Th /65?, BDW 9, 50; BTD 5, 179 

et not. 166 TREMBLE, autres réponses, n. 17. 

3 V. + оу B ‘31 (Lutrebois) et *ás-áloyfs 
B 27 (top.), FRANCARD. 

4 «L'a. porte des ‘pois d'a.'» B 9. Cf. FEW 

24, 319a aL- + -ISIA (préciser liég. al'hi par 
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les localisations du DFL; remarquer alisi 
‘micocoulier’, Dict. abaisti, à comparer au 
sens du mfr. ibid.); REM., /?, 307 (toponyme 
de B 7, d'aprés HAUST, Enq. top.). L'EH n'en- 
registre plus *al’hî B 4 (BDW 9, 50) ni les 
formes avec métathèse *ah'lí Ve 40 [?] et 
*âh'lí My 4 (BDW 6, 86). — Selon TOUSSAINT, 
les premiers *a. du pays [de Malmedy] ont été 
plantés par le gouvernement prussien sur la 
grand-route de Bruyéres à Waimes [My 75] 
vers 1912. 

5 FEW, L.c. (nam. alijt d'après BDW 9, 50). 
Manque à PIRS., LÉON. 

€ Altération de l'initiale (comparer le messin 
oliche “fruit de l'alisier' et olichet 1. ‘chardon- 
neret', ZÉLIQZ., et d'autres formes meusiennes 
en o- FEW, 1.с., 318b), ou autre origine? 

7 Glosé «sorbier alisier», mais il s'agit du nom 
du sorbier et particuliérement du sorbier domesti- 
que (Sorbus domestica), essence moins connue. 
Cf. FEW 2, 1188, gaul. *CORMA (+ -ARIU). 

š Cf. not. 132 SORBIER, D a, n. 21. 

134. CHÉNE (carte 62) 

О.С. 18 «les chênes portent des glands», 19 «on fait du tan avec l'écorce du chêne» 

Les formes belgoromanes de 'chéne' remon- 
tent à *CASNU (par *CASSINUS, de *CASSANUS, 
lequel est emprunté de gaul. *CASSANOS, sans 
correspondant dans les autres langues celti- 
ques; v. P.-Y. LAMBERT, La langue gauloise, 
2003, 195). Le classement de la présente notice 
se calque sur celui de la not. 160 FRÉNE, afin de 
permettre la comparaison des issues de *CASNU 
et de *FRASNU. Au vu des produits belgoromans 
de ces deux étymons, il semble inexact, tout au 
moins pour le nord du domaine d'oil, de poser 
l'influence de leurs produits respectifs (v. 
TUAILLON, réfuté par Régine TOUSSAINT, dans 
les travaux cités en bibliographie). 

On se reportera au commentaire de la 
not. 160 FRÉNE pour l'explication des formes 
autochtones (ici sous I), et l'on notera que les 
formes en -én, -én, -èn (ici sous II-IV) occu- 
pent un espace plus important; il n'y a pas, en 
effet, d'équivalent au type occidental et méri- 
dional *fran.ne, -á-, -a-, les formes malmé- 
diennes *fchan.ne, -á- (1 b) s'expliquant par 
une dépalatalisation secondaire. 

Pour l’écorçage des chênes en vue de la pro- 
duction du tan, v. not. 177-179. 

Ф ALF 265; ALPic. 245; ALCB 562; ALLR 
138; BRUN., Eng. 299; FEW 2, 459a *CASSANUS: 
Gaston Tuaillon, «'chéne' et ‘frêne’ en gallo- 
roman», RLiR 35, 1971, 106-30; Régine Tous- 
SAINT, Les dénominations de quatre essences 
forestiéres dans la toponymie des provinces de 
Liège et de Luxembourg, Liège, 1978 (thèse 
inédite), 69-141. 

А.Т. a. *tchágne, -à-: бай L 61 | -à- L 4 | -ó- 
L 1 (arch; v. cen), 2 (00,7 q. 18; var. ёдп q. 19), 
3, 7, 14, 39, ^50 (mais ton wahé |['vaisseau' 
'cercueil'] d’ tchégne) || b. *tchan.ne, -à-: сап 
My 3 | ¿ën My 6 || c. *tchingne, *tchègne: сёй 
(ou ёёп) W 13; L 35 | сёй L 750 (v. còn). 

П. a. *tchin.ne, *tchéne: ¿ën To 48, 757; 
S 29; Ch 4, 16, ‘19, 28-43, ‘54, 63, ‘64, 72; 
Th 29-64, 73, 82; Ni sauf 38 (-2-), 102 (-ё"-); 
Na sauf 59 (-é-); Ph 6, ‘11,15, 16, 45, ^47, 54; 
D 7-84, 791, 7100, 101; W 3, 13 (ou сёл), 21, 
30, 732, 35, 736, ‘42, 45, ‘56, 59, 66; Н 1-21, 
27, 37, 38, 739, “42, 49, 53, 69; L 1, 35 (ou 
сёй), 45, 85, 87, '90, 106 (ou tên), 113; Ve 35, 
40 (Stav.-ville); Ma 1, 4, 20, 29, 35-53; B “1, 
5, 7, 9, 12-22, 24, 28, 30, 32; Ne 9, 14-16, 24- 
31, 33, 39, 44, 47, 50, 60, 63 | -&.- To 27, 37, 
73 (var. -2°-); B 33 | -2°- No 2; To 73 (v. -&-) 
| -&- To 6-24; Ne 49 | cê"n Th 24, 72; Ni 7102; 
W 1, 39; H 26, 728; Ve 24, 31, 44, 47; My 2; 
Ma 9; B 4, 6; Ne 223, 32 | -&- To 28 | Aan. 
Ne 57 | -&- No 3 | ¿ën A “13; Ch 26, 27, 61; 
Ni 38; Na 59; Ph 33, 37; W 78, 9, 10; H 46, 
67, 68; L 19, 29, ‘32, 43, 94, “99, 106, 114, 
116; Ve 1, 26, 40 (à Challes, Lod.), 41, 42; 
My 1,4; Ma 12, 19, 24; B 11; Vi 16 | -£- A 710, 
12; H 50; L 66; Ve 6, 32, 34, 37-39; Ma 2, 3; 
B 2, 3 | -é- Ve 8 || b. *tchéne, A Cén, -é- 
L 101; B 719, 23, 27; Ne 76; Vi 6-13, 18, 21, 
22-27 | -é,- To 2 || &t,n Vi 37-47 | -ij Vi 43 (ou 
He) | «-ié-» Vi 736 | «-iè-» Vi “42 | -- Vi 35 || 
c. *tchène: ¿ën Ph 42, 53, 61, 69, 81-86; Ar; 
D 94, 96, 110-136; Ne 11, 20, 22, 43, 51, 65, 
69; Vi 2 | -e- To 43; Ph 79; Ne 4, 75. 
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Ш. *kin.ne, *kéne: kên To 58, 71, 78, 99; A 

7, 20, 28, 44-60; Mo 1, 5, 9, 20-41, 44, 58, 

^10, 79; S 1-19, 728, 31-37; Th 72, 5, 14, 25 |- 

ё.- To 1,39 | -ë- To 94 | -2"- Mo 17, 29 | -è- A 

37; Mo 42, 64, 775 (<këne>) | -ë- А 2. 

IV. *chin.ne, *chène: Zen A 1 | $èn No 12 
B? *glán.ni: glåni To 27. 
В’ ò *glantf: glati Na 22. 

! Le tableau se fonde sur la q. 18; là q. 19 
offre peu de variantes: ¿ën (cen) Mo 41; Ni 45; 

D 38, 73, 101; Ve 24; Ma 36, 39; ¿ën (cn) 
Ch 27; (¿ën) A 12. — Les données livresques 

confirment celles recueillies par ГЕН. 

? Dérivés:  'chéneau'  'chéneau, jeune 

chêne”, relevé раг ГЕН dans les toponymes "éi 

tchégna Ni 72; “d tchágn/né L 3; comparer 

aussi DL *tchènê ‘jeune chêne à écorcer’ 

(Stav.), Haust, Chestr. *tchin.né, "tché-, 

LÉON., Pirs., Corp. *tchin.nia, DEPR.-NOP. id., 
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*ichägne, -á- 

*tchan.ne, *tcháne 

*tchingne, *tchégne 

*tchin.ne, -ê 

*tchéne 

*tchi;ne 

*tchéne 

*kin.ne, -ê- 

*chin.ne, -ê- 

"glandier', 'glantier' 

*kin-, CARL.  *tchin.nia (Écaussines), *kin- 

(Marche), REN. *kin.niô, etc.; — 'chénis' (-ICIU) 

‘plantation de chênes’, dans le toponyme 

*aprés Г tchin.nis Ma 39; — 'chénoi' (-ETU): 

кёпй “id” Mo 17. V. de nombreuses autres 
mentions toponymiques dans TOUSSAINT, l.c. 

— Ajouter BAL, Bûch. 205 *tchén'lin ‘chêneau” 

et comparer not. 178 BOIS PELARD. 

3 Le sens est ‘chêne qui produit du gland 

(la glandée étant autrefois la base de l'alimen- 

tation des porcs). Sur le plan formel, B corres- 

pond à 'glandier' (avec réduction de -nd- à n-; 

v. REMACLE, Différenciation des géminées 24 

sv., surtout en fin de mot, aprés l'accent); com- 

parer apr. aglaniè, adj., 'glandifére", [...] Nice 

aglanié, m., ‘chêne qui produit du gland’, 

parmi les formes citées FEW 4, 148a GLANS, 

-ANDEM; — В“, plus récent, correspond à 'glan- 

бег; comparer Caen glantier ‘chêne qui 

produit du gland', FEW l.c. 

TOME 6 
CARTE 62 
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135. GLAND 

Q.G. 18 «les chénes portent des glands». 

En général, 'gland' (A); 'glande' (A^) en un 
point picard. 

Ф ALF 648; ALCB 563; ALLR 138; BRUN., 
Enq. 782; FEW 4, 147a GLANS, -ANDEM 

A. "gland": glá en général | glá. B 33; Ne 33, 
39, 65 | gla" L 4; Ve 24; В 33 | gla" Ve 26 | glà 
Ve 6 | glá, A 12 (enq. compl.; glá J.H.); Na 59: 
Vi 18, 35, 46, 47 | glāņ Ni 85; L 94; Ve 32; 
My 2; Ma 36, 39 | elà.; Vi 22 | gla^g Ve 1, 34; 
Vi 8, 13, 27 | glan Mo 44; My 1,4 | glas Vi 21 
| elà, To 37 | 21а Ni 38; W 1, ‘39, 63, 66; H 2, 
21, 28, 46, 50, 69; L 19, 45; Ne 76; Vi 16 | 2/4. 
To 27, 78; Ne 76; Vi 16 | glà" L 14 | gl, No 2 
| glà L 61 | gló Ch 28; Ni 19, 20 («les jeunes 
disent —), 112; D 34; W 3, 21, 35, ^36, “45: 
Н 1, 726, 27, 37, 38, 39, 42, 49, 53; L 7; Ma 2, 
3 | glè,,, glèyô,„ To 6. 
AT JI ‘glande: glát To 24. 
B? 'pipe' (terme enfantin): pip W “56: L 35 

| pip Ne 15 | рёр Na 223 

! BRUN., Enq. interprète gläd comme une 
déformation enfantine de 0/2. Le type féminin 

est attesté en ancien et moyen frangais; v. 
FEW 4, 147b: ‘vereinzelt 13-15 jh, Blond- 
heim, Gloses françaises dans les commentaires 
talmudiques de Raschi, 2, 160. — Comparer à 
l'inverse 'gland', m., ‘glande; ganglion, dans 
diverses maladies’ (ALW 15, 240b, 303a, 
311a). 

2 ГЕН note en outre: ton fét dès pipes avou 
lès glands W 30; *pípe *cupule du gland’ W 1; 
L 45: “li gländ è-st-èl pipe W 1; *pipéte 
'cupule du gland’ W ^8, "9, 10. V. FEW 8, 
561b *PiPPARE (Malm. pupe ‘cupule du gland’, 
Gondc. pip, Cháten. pipe de yan) et ajouter 
ibid. le sens ‘cupule du gland’ pour hesb. 
*pipète. 

+ Autres réponses: 1° *manoke Mo ‘70 [?]; 
le sens ordinaire de ce mot est “bottillon de 
tabac en feuilles'; v. vol. ultérieur et FEW 6/1, 
289a MANUS; — 2? *pakét A 44 (oà le terme 
ordinaire est 'gland"). — En marge de la q. 18: 
*peume du tchéné, "pomme du chéneau', ‘noix 
de galle’ Ne 14; comparer fr. pomme de chêne 
‘noix de galle’ (dp. Ac 1718), FEW 9, 155a 
РОМОМ. 

136. HÊTRE (carte 63) 

О.С. 35 «les hêtres portent des faines», 36 «la fouine aime le hêtre». 

Les continuateurs de FAGUS (A-A'^) subsis- 
tent au nord du domaine; ceux de frq. *HAISTR 
(B) se sont implantés dans une vaste zone du 
sud et s'infiltrent à l'ouest (cf. formes trahis- 
sant un emprunt récent).! 

Sous A sont rangés le réflexe de FAGUS 
‘hêtre’ (1), qui domine à l'est, et son dérivé 
en -ELLU (2), à valeur primitivement diminu- 
tive, qui couvre l'ouest jusqu'à Nivelles et 
Charleroi. 

Les types А” et A” sont tous deux des déri- 
vés à valeur collective en -ARIU du nom du 
fruit (comparer not. 137 FAINE): 'fouier' (A^) 
s'interpréte, en synchronie tout au moins? par 
référence à 'fou' 'faine'; 'fainier' (A) est 
clairement dérivé de "faine'. 

+ ALF 690, 691; BRUN., Eng. 833; HAUST, 
BTD 2, 279-82. 

АЗ 14 «ам, -à-, -à-, -0-...: faw To 6 (bó t 
~); Ni 725 (ou 2), 26, 80; Na ‘104; W 10, 13, 
30, 739, 52: H 8; L 1, 2, 3 (ou A^), 7, “8, 19, 
^26, 29 (ou A), 732, 733, 35-61, “64 (bwè t A. 
66, 85, 87, 90, 94, 101, 113, 114; Ve 1-37, 39, 
40 (sauf Franch.; ou B), 41 (arch.; ou B), 42 
(ou B), ‘43 (id), 46 (rarement; ou B) | fäw 
Ni 797; W ‘39 | fäw Ni 2, “5, 6; W 66 (vat. -й-); 
H 21, 27 (ou A), 728; L 75, “99; Ve 38 | fáw, 
Jaw Ni 45; Na 19 (inusité; v. A), 23 Gd), 
7103 (ou B); W 1,21, "32, 35, 36, 45,63, 73; 
Н 1, 2, 723, 735, 36, 37 (ne porte pas; v. A), 
38 (ou A^), 42, ‘45, 46 (ou B), 49 (id.), 50, 
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HÊTRE 

О Jaw, -â-, -д-. -ó- 

Q fà, `f 
Ф “awia, -via, *fowia 

© aya, *{оуа, ‘fiw)èyé 

+ ‘fawi 

x *fayini, -mi, ` fawèni 
= t (hjésse, `hêsse 
ec *(h)asse 

zs "béie, ` (h)ate 
‘ètre 

53, ‘66 Gd: L 106, 116 | fów W 59 (ou А?) | 
fów, -6- Ni 17, 98; Na 6, 720, 30, 49 (-ó-), 84, 

101 || +á, +fô: få H “26 | fó, -ó Ch 61, 63 (ou 
A YJ; 72; Th ^1, 25, 732, 43-73, 779, 82; Na 1 

(ou А”), 13 (ou 2, ou A”), 22 (id.), "24, 59- 

79, “92, “96, 99, 107 (E. Wartique; ou A^, 

L. Verh.), 109, ^114 (rarement; on en fait des 

*tchéyéres [‘chaises'] po lès payízans; v. A”), 

116 (ou B), ‘123, 130, 135 (ou B); Ph 6 (Ј.Н.; 

ou 2), 45 (rarement; v. 2 et B), 69, 79 (ou B), 

86; D ^5. 
25 *fawia, -via, ‘fowia: fawya Ch '19, 27- 

33, /54; Ni 11 (var: -vya), 25 (ou 1), 61, 90, 

107, 112; Ph 6 (enq. compl.; v. A), 15, 37 (bois 

de hêtre pour la charronnerie, v. B), “47 | favya 

Ch 4; Ni 1 (bò t ~ pour marches d'escaliers;? 

v. fóya), 11 (q. 36), 38, 39 (fà-) | fówya Ph 721, 

“28 (ou A), 40, 45 (ou 1, ou B) | fó(w)- 

Ch 16 || “ауа, *foya, -ó-, *f(w)eyó, *fwa-...: 

faya Na “13, 22 | fò- Mo 75,9; S 1, 13 (var: 

f&-), 19 (ou fà-), 28, 29, 31, 732, 36, 37; 

Ch 72, 26; Th 2, 5, 79, ‘15, 721; Ni 1 (t. de 

+роѕкёуей ['de bücheron']; v. favya), 36, 72 | 

-yő, -ó To 13, 28, 736, 48, 757, 58, 771, 102; 

TOME 6 
CARTE 63 

+ 33 Nor dee
 

E e m w © $ 
e 4 Zeg Qa P 

$1999 000 à dr Ô : | ? Q © ы Së 0 9 el & S8 6 9 C Ô o G Niue an À 

A 1-7, 12 GH; Gë enq. compl.); /13, 718, 

^20, 28, /32, 44-60; Mo 1, 17, 23, 29, 37,58, 

64, ^70, ^75, 17; 6, 10 | fo- To 99 | fó- To 73 
(.H.; B enq. compl); A 37 (ou -уд) | fu- 
To 43; A ‘10 | fwè- Mo 44 (néol. fe-) | fe? 
Mo 41-44 | fivayé, To 94. 
A" *fawi, *fáwi, *fó-...: fawi Ni '9 | fäwr, 

få- W 3 | -ï Ni 20 C1, à Ard.) | -i Ni 19 | fówi 
Ni ‘30 | -i Ni 28, 292 

A” 19 *fayini, -yi-, *fay"ni: fayini Na "13 (ou 

A 1 et 2), 22 Gd. | -yini L 73 (var: -yi-; ou 
А 1), 4 | fayni Ph ‘28 (ou A 2) | fäyni Ph ^13 || 

*fayimi, -yi-, -уё-...: fayimi Ni 85 | -Ї W 59 
(ou A D | -i W “60; Н 37 (porte; comp. A 1) | 

fa.imi H 27 (ou A 1) | fayimi L 29 (ou A 1) | 

-LH 38 (ou A 1) | -ye- Ni “102; Na 1 (ou A 1), 

44, 107 (L. Verhulst; ou А 1), 7114 (comp. 

A 1), ‘118 (ou B); D 38 (J. Nollet; ou B) | 

-(у)ётї Na 19 (v. A 1), 23 Gd.) || *fawéni, 
*fav'ní, *fow'ní, *fouweni,...: fawèni Ch 43 | 
-wé- Ni 93 | favni Th 24 | fówni Ch 63 (ou 

A 1), /64 | fawënt, То 24 (ou B). 
C. ! 1. *(h)esse, *(h)ésse, *(h)asse...: hès 

Na 703, ‘118; D 15, ‘16, ‘17, 726, “32, 34, 
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^45, 46, "56, “62, 64, 81, ‘87, 791, 792, 101, 
‘129; H “42, 45, 46, 49, op 67-69, 770, 773, 
75, 77, 79; Ve 40, 41, 42, ‘43, '46, 41: 
Ma 1-39, 47, "48, "49, 54; B... (hes à B 718); 
Ne 7, 16, “17, 723, 24, 26, ‘27, 728, 33 (ou 
has), 34, “48 (à Bercheux; v. has), “50 | (h)ès 
Na 129; D 25, 58; B 23, 27, 28; Ne ‘8, 712, 
13, 14, 722, 32, 39 | „ès Ne 31 | „ès Ma 46 | 
és Na 116, “120, 127, 135; Ph 16, 37, 42, 53- 
61, 63, 70, 81, 84; Ar 1; D 7, 9, 27, 38, 40, 
55, 68, 771, 72 (ès), 73, ‘74, 84-96, ‘100, 
102,103, 7104, ^108, 110-120, 132; Ne ‘3,4, 
55, 79, 710, 11, 15, 719, 20, 721 | hès / hes D 30; 
Ma 40, 51, 53 | hes Ma 728, 732, ‘41, 42, "45, 
‘50; B ‘18, Ne 718 | es Ph 45 (rarement), 79; 
D 36; B 22 | hès My 1, 4 | has My 2 | hes 
My 3,6 | és D 123 | has Ne 33 (ou hès), 43, 44, 
^48 (mais hés à Bercheux), 49 (J.H.; v. as), 51, 
60, 63 (id), 76 | (h)as D ‘138; Ne ‘1, “38, ^40, 
‘46, 47 | as Ar 2; D 136; Ne ‘36. 44, 49 (enq. 
compl.; v. has), 57, 63 (id). 

П. *héte, *(h)ate: het Vi 71, 35, 736, ‘42, 43, 
47 | hat D ‘133 (-d-); Vi 2-8, 12, 13, ^14, 715, 
16, 18, 21, 22-27, 732, 34, 37, 38, “44, 46 | 
at Ne 65, 69, 770. 

III. *ét(r)e...: èt Th 14; Ni 33 (ou ef) | etr) 
Mo 20 | ét, To 2 | ёт To 39 | èt To 7 (ou er), 73 
(enq. compl.) | étr No 3 | -tr No 1 (маг: ё-), 2 
(var.: e-) | ёг Ni 33; Ph ^11 | etr To 78 | ét Th 29 
| -træ To 24.12 

' L'examen de la toponymie révèle une 
période de flottement antérieure à la stabilisa- 
tion actuelle: v. Régine TOUSSAINT, Le nom de 
quatre essences forestiéres dans les toponymes 
des provinces de Liége et de Luxembourg, 
Liège, 1978 (thèse de doctorat inédite), 142 sv. 
— On notera par ailleurs que la concurrence 
entre plusieurs types (FAGUS — *HAISTR; simple 
~ dérivé) a entraîné des spécialisations séman- 
tiques; v. commentaires dans le tableau et pré- 
cisions des glossaires (en note). 

? П se peut pourtant que la filiation histori- 
que entre 'fou' et 'fouier' ait été différente: 
"Tou! ‘hêtre’ pourrait avoir formé 'fouier' ‘id, 
dérivé à valeur primitivement collective (cf. 
"boulier' ‘bouleau’, de ‘boule’ 'id."), réinter- 
prété secondairement comme un dérivé du 
nom du fruit; de là 'fou' ‘fruit du 'fouier". 

` FEW 3, 371a FAGUS ('fou'; "fouau?). 
^ V. DL *faw (et *hésse pour ГАта. liég.), 

HAUST, Stav. id. (dans *bwa d' faw [bois subs- 
tance]; mais *djokét d' *hésses [arbre sur pied]), 
VILL. *fawe (mais SCIUS *hèsse), PIRS. tfau (ou 
‘fayènt), LÉON. tfau (ou *ésse), BALLE tfau 
(rarement, cf. n. 5), CARL.! tfau (à Ch 2; mais 
*foya à S 29), REN. *carbon d' fau ‘charbon de 
bois qui se faisait surtout avec du bois de 
hêtre, celui-ci étant le plus recherché’. 

5 Noter le traitement du groupe complexe 
-Wy-: > -vy- (d’où *favia) ou > -y- (d’où *fóya, 
etc.); la forme *foya ‘hêtre’ est en certains pts 
homophone de *foya ‘branche feuillue’: v. 
FEW 3, 679a FÓLIUM; not. 59, n. 5 et index. — 
У. BALLE *fowia (rarement *fau, *ésse), СОРР. 
Јама, -via, *foya (le dernier qualifié de 
«terme de bücheron»), DEPR.-NoP., CARL. 
"foya, SiG. *foyau, DELM. fayau, forau, Сотт. 
*foyó... 

° Cf. LÉON. tfau (po lès montéyes), DEPR.- 
Nor. *foya (po fé dés scayés), BAL, Bûch. 207 
(escaliers; manches d'outils). 

7 fè- < fwè- < fo-. 
$ Comparer Meuse fawie ‘hêtre’ (-ARIU) 

FEW 3, 371b. 
? Ajouter *åbe a faw W 56 (où *faw signifie 

‘faîne’, cf. not. 137, B). — Autres dérivés: 1? au 
sens de ‘jeune hêtre’: (a) en -ËLLA, *fawele Ne 
33; v. GERCKENS [D 41], DASN., Mass. id.; (b) 
comparer la var. masc. en -ËLLU, DL *fawé; — 
2° au sens de 'endroit planté de hétres': *fayf 
H 67 (dans le lexique; mais “d faweñ dans un 
l-d); awi W '42 (J. Herbillon). Doublet, 
selon l'époque de la dérivation; v. DL *faweü 
(= faw + -ей [-ETU]), fayf (< FAGËTU) et la thèse 
de R. Toussaint. 

!9 V. FEW 3, 368a *FAGINA 1, PIRS. *fayënt 
(EH: -mf), BAL, Bûch. 205 *fav'nf (var. faw- à 
Ch 64). 

M Par l'italique, on signale les pts où "hêtre 
concurrence un type se rattachant à FAGUS. — V. 
FEW 16, 121b-122a *HAISI (sous A^) et les 
précisions des glossaires: DL *hèsse (en Ard. 
liég., cf. n. 4), Abaisti [dict. liég. fin 18* sl 
*hésse (ou *faw), HAUST, Stav. *hésse (différent 
de *faw, cf. n. 4), Scius *hésse (mais VILL. 
‘faw), BASTIN, Plantes $ 27 "bësse, *hésse 
Cfawe dans les documents anciens), LÉON. 
*ésse (ou *fau), BALLE id. (rarement, cf. n. 4), 
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FAÏNE 

*fayine, -ène 

*fayin.ne 

*fayine 

*fayime, -ème 

*fayime 

*foyine, -ène, *fou- 

*fawine, -ène 

*fowéne, *fou- 

*fwine, -ёпе 

| => b e ŒO Œ ç o *fin.ne... 

*faw, *faw 

*pah(y)on 
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HAUST, Chestr. *hésse, Mass., Gloss. S'-Léger | 
*hate, etc. -- Pour la réduction du groupe -str- 
(d'oü wall. -s-, sous I; champ., gaum. -t-, sous 
II; les formes sous III, empruntées), comparer 
'fenétre' (ALW 4, not. 35). — Genre: le mot est 
le plus souvent fém. (cf. DL, HAUST, Stav., 
SCIUS, HAUST, Chestr., Gloss. S'-Lég.: «plus sou- 
vent fém.», etc); РЕН a relevé le genre masc. à 
Na 7103; D 716, 717, 25, 26, ‘32, 34, ‘45, 756, 
64, 87; H ‘42,68, 770; Ma 2; Ne 14, 26; Vi 27, 
‘44, 46, 47 (cf. aussi LÉON., pour D 2). 

12 Dérivés: 1° au sens de ‘jeune hêtre”: (a) 
en -ELLU, *hatré Vi 27; *hatrí, Vi 38; ajouter 
SCIUS *héstrés ‘jeunes hétres qui croissent en 
touffes', BASTIN, Plantes $ 27 *héstré ‘petit 
hêtre’; à My 6, ‘branche détachée d’un hêtre’: 
(b) en -ELLA, *héstrale B 16; Ne 16; *hatréle 
Vi 27; *hatrale Vi 38; v. GERCKENS [D 41] 
*éstrale, MASS., LiÉG. *hatréle; — 2? au sens 
"leu planté de hêtres’: (a) en -ЁтА, Gloss. 
S'-Lég. *hatráye; (b) en -Eru (*héstreü...), en 
toponymie. 

137. FAÍNE (carte 64) 
Q.G. 35 «Les hétres portent des faínes». 

'faine' (A) en général, mais 'fou' (B) en 
quelques pts hesbignons. Dans la région sal- 
mienne, 'paisson' (C), dont le sens est propre- 
ment 'fainée'. 

Comp. ALW 8, not. 33 FOUINE et ici, not. 136 
HÊTRE. 

* ALF 528; ALCB 561; ALLR 139; BRUN., 
Enq. 657. 

A.! I. a. *fa(y)ine, -ène, -in.ne, -ine..., *fah-: 
fayin Ph 84; Ar 2; D 15 (enq. compl.; fa.én 
J.H), 91, 7102, “104, 123; Ve 24, 37, 39, 40 
(-in à Franch.); My 1 (J. Dombret; v. -in), 3, 6; 
Ma 19 (ou fen), 22, 29, 738, 40, 43, 46, ‘47, 
^48, 750, 53 (enq. compl.; -,- Ј.Н.), ‘54; В 2 
UH. ou -in?), 6 (à Petites-Tailles), ^10, 11, 
213, 714, 15 (-I-), 16, 718, 21, 22 (enq. compl.; 
Jain J.H.), 23 (à Bourcy), 24, 726, 27 (ou 
Jain), Ne 9, 11, 712, 15, 16, 21, 22, 23, 24- 
63, ‘64, 69, 770; Vi 18, 736, 43 (ou fa.in), 47 
(id.) | -én Ch 4; D 113; Na 22, 30 | -én Ni 98 | 
fa(y)in Ma "16; B ^1, 12, 717, “19 (-i-), 30; Ne 
732, 33, "50; Vi 22 | - in D 132; Ma ‘34, 36, 42, 
49, 51, 53; B ‘3, 6, 15 (-i-); Ne 14, ‘38, 44 
O.H., ou -yin), 76; Vi 16, 25, 37 | fa in D ‘114, 
136; W 732, H 735 (-ï-); Ma 25; B 22, 23 (et 
Compogne; -yin à Bourcy), 27; Ne ‘18, 26, 
‘46, 47-51, 63 (et Nivelet), 65, 76 (à Loufté- 
mont); Vi 2, 6, 8 (-ï-), 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
721, 27, 35, 38 (E. Ѕіт.; -ï- E. Jacques), “42, 
43 (ІН.; v. -yin), 46, 47 (id.) || fayén Ch 754, 
72; Th 53, 763, 82; Na 1, 6, 24 (ou -em), 44- 
69, 796, 107 (E. Wartique), 109, “123, 129, 
130; Ph 6, 713, 16-37, “40, 53-69, ‘70, 81, 86; 

Ar 1; D 5, 38, 40, 68, 84-96, 110, 120, “129 
(ou «fahéne»); Ve 31; Ma 12, 24 (J.H), 39; Ne 
20 | -en Ch 61; Ph 15, 79; Ma 28, 732 | - èn 
D 7100, “103, 108; Ne ‘3, 4, ^5, 710 | fa.èn 
L 99; Ma ‘15; Ne ‘19, 20 (ou -yen) | «fahène» 
D ‘129 | fayén D 30, ‘32, 34, ‘45, 46-64, 71, 
73, 774, 81, 101; H 49, ‘66, 67, 777, ‘79: 
L 106-116; Ve 35, 38, 41, 42, ‘43: Ma 1, 2, 
^14, 24 (ou -yèn), 35 | -&n Н 73; Ma 721 | -è"n 
D 25; Ma 727 | -èn Ve 34 | -én Ve 32 | fa ën 
D 72; H 68 | -(y)£"n Ma 9 | fa.én D 15 G.H., ou 
-yin), 16; H 50; Ma 3, 4 | fa,ën H 69 || fayin 
W 30, 63; H 28, 739 (ЈН., ou -im); L | 
(C. Déom, v. -im), ‘3, 4, 7, 78, 15, “32, “33, 
43, 61, 66, 85, "90, 94, 101; Ve 1, “2 (à Aubin), 
4 (à St-Jean-Sart), 6 (-i-), ‘15, 26, 40 (à 
Franch.), 44, 47; My 1 (Lerho et H. Cun.; v. -in), 
2, 4; Ma 1 («-yinne»; v. -én), 20; B 2 (J.H., ou 
-in), 9, 33; Ne “50 (ou fa(yJin) | fa.in B 28. 

b. *fa(y)ime, -éme, -ime...: fayim Ni 85; 
Na 84, 7103, “120; H ^36 | faim H 27 || fayém 
Ni "102; Na ‘13, 724 (ou -yén), 79, 99, 107 
(L. Verhulst; v. -yén), 109 (parfois; v. -yén), 
112-127, 135; Ph 42; D 7, 36,38 (J. Nollet; ou 
-уёп) | -èm Na 19, 23 ll fayim Na 20; W 13, 
^36 (?, ou fen), “45, 59 (I), “60, 66, 73; H 1- 
8, 718, 23, 726, 37, 38, 739 (J.H., ou -im), ‘42, 
46; L 1 (A. Gob., v. -in), 29, 45, ^75 (-i-), 87 | 
-(y)im L 35 | -īm Ve 8 | faim H 21, 53; L 19. 

П. *fawine, -éne..., *favéne: fawin Ni 1, 39, 
90, 107, 112; H “30 | -én Ni 11 (enq. compl., 
-èn J.H), 38 | -ên Ni 61,93 | -œn Ni 2,26 | -èn 
Mo ^5; Ch 16-43, “64 (ou fo-); Th 24; Ni 11 
(J.H., v. -én); Ph ‘11, “47 | favèn? Ni 36. 
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III. *foyine, -ène..., *fou-: foyin Mo 20 | 
fò.in Mo 17 | foyèn To 48; Mo 9; Th 67, 72; 
Ni 33; Ph 45 | -en To 28 (mère; v. fen) | «-ene» 

To 736 | -én To ‘57 | -èl To 771 | -él To 99 (fo-) 

| fuyèn To 43; A ‘10. 
IV. *fo(w)ene, *fou-...: fòwèn A 2, 752 (ou 

fo àn, selon eng); S 1, 6, 10, 19 (fó-), 31, “32; 
Ch 64 (ou fa-? J.H.); Th 62 | -en S ‘28, 29; 

Th 72 | -è"n A 60; Ch 63 | -(w)èn A 28; S 10 | 

fò.èn A 12 (enq. compl., fu- Ј.Н.), 713, 718, 

^20, 37, 44, “52 (fo-), 757 (fó-); S 37; Ni 72 | 
-en À 7, 55 (fó-) |-ё"п А 50 | fuwen To 24 | 
fan A 12 (J.H., v. fo en). 

V. *fwine, ‘fwène: fwin To 58; A 1; Mo 1, 

^29, 37, 42, 44, 77; Th 5,14, 64 | fwèn Mo 23; 

Th 25-46, 54, 73 | -è"n Mo 41; S 36 | äm 
Th ^51. 

VI. *fin.ne...: fen Ni 80, 797; W 1, 10, 32, 

“36 (ou fayim?); L 39, 85; Ma 19; B 4 | -&- 
To 73 (enq. compl.; inc. J.H.) | ëm Ni 20 
(Ard.) | -e"n No 3 (?) | -en To 28 (v. fóyen) | fen 
To 2. 

B? *faw, ам, "у, *fôw...: faw W “42, 

^56; L 2 (arbre et fruit) | fäw Ni 79 | fäw Ni 19, 
20 (sauf Ard: fr); W 3 | fów Ni 28, 729. 

C ^ *pahon, -hyon: рало B 4 (*dél ~, mieux 
que Zen J. Hens) | -луб B 5 (*dès ~ Ville-du- 
Bois, G. Rinck) | -yo B 7 (dil ~ 'fainée, 

ensemble des faines'; “li ~ ‘faînée pour porcs”; 

tine ~ ‘une faîne”). 

D. Périphrases: 1. "noix de hêtre”: пуё 

Ni 45; nwé$ Ni ‘5, 6; — 2. "noyau --*: nóyó 

To 27; — 3. "bonbon --*: bóbó Ni 17; — 4. 'noi- 

sette à trois cornes': nwádZét а tró, kornd 
To 245 

! FEW 3, 367b* FAGINA. — Classement des 

formes en fonction: 1? du résultat de a initial 

+ i tonique en hiatus: conservation (I-IV) ou 

non conservation (V-VI) de l'hiatus; insertion 

d'une semi-consonne -y- (I-II), ou -w- (IV- 

V); timbre a (I-II) ou o (M-IV) de la voyelle 

initiale; — 2° du traitement de la finale -INA: on 

sépare (I b) les formes où n s'est mué en m; 

noter aussi, en certains pts du nord-est, l'al- 

longement du i. Pour les deux derniers traits, 

comp. le traitement de ‘gaine": *gayème, 

-ime... (FEW 14, 122a VAGINA); de "haine": 

*hayéme, -їте... (FEW 16, 178b *HATIAN); 

de 'saine': *sayème, -іте... (FEW 11, 54b 

SAGENA; ALW 8, not. 194). — Les dictionnaires 

confirment les données de l'EH; noter seule- 

ment: Mass. ‘fayine. 

2 Forme attestée en afr; v. FEW 3, 367b. 

Comp. *favia ‘hêtre’ (not. 136, n. 5). 
3 Ajouter le sens 'faine' FEW 3, 371a 

FAGUS. — Aux mêmes pts, 'fouier' ‘hêtre’ (not. 

136, A^ et ‘arbre à fous’ (ibid.). 

^ Ajouter *pachon *fainée' B “34. — Ajouter 

le sens ‘faîne’ FEW 7, 757b PASTIO, où manque 

aussi liég. *pahon 'glandée' DL. 

5 En outre, à To 6, *пой ‘noisette: faine'. V. 

d'autres mentions de ces types à l'index. — 

Cupule de la faîne: *bahot: bahó Vi "12, 22; 

comp. les attestations insérées FEW 21, 66a 

(chestrolais et gaumais) et classer l'ensemble 

FEW 15 /1, 8b *BÜKA. — Noter l'emploi: *i- 

gngn-é dol fayine à ç' hèsse la! Ne 15; *i-gn-a 

né dêl fayine à с 't-èsse la Ne 32; -- doul -- asse 

la Ne 44, avec "de la faine' ‘de la faînée”. 

138. SAPIN 

О.С. 42 «sapin (différentes еѕрёсеѕ?)». 

Le sapin pectiné ou sapin des Vosges (Abies 

alba MiLL., Abies pectinata D.C.) est une 

essence rare en nos régions.! 'sapin', souvent 

générique (n. 3, 1), y désigne couramment 

l'épicéa commun (Picea abies (L.) KARST., 

1881 ou Picea excelsa (LAM.) LINK. 1841) [n. 

3, 2 et n. 4], utilisé comme essence de boise- 

ment en Haute Ardenne depuis le début du 19* 

s.2 ou le pin sylvestre (not. 139 PIN, B, n. 4). 

Le tableau tient compte, pour А, des variantes 

des q. 41 «le pin; le mélèze» et 43 «le cône de 

sapin...». Remarquer les diminutifs, dérivés et 

surdérivés fém. 'sapine', '-ette' (AA) à 

valeur sémantique instable (‘petit sapin”, 'épi- 

céa', ‘thuya’ et divers conifères d'ornement) 

et, sous B, le transfert à motivation ethnogra- 

phique du nom du genévrier à l'épicéa (n. 7). 

Documentation partielle: variétés de rési- 

neux (o); aiguilles de sapin (В); résine (y, à 

compléter par not. 62 GOMME). 
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* ALF 1190. 

АР 'зарїп' 2 I. *sapin...: sapé en général | 
-é. Vi 16 | -ë To 94 | -& Ne 49 | -éy A 13 | -&, 
To 58 | sdpé To 78; A 718 (-é"n), “20 | sapën 
L 94; My 2; Vi 2 | -ë, Ve 26 | -èy Ve 1, 31; 
Vi 22, 38 (ou -ёу) | -èy A 12 (et -&); Ve 32-34 
(ou -è"n); My 1; Vi 27 | -e^ Ve 24. 

П. *sapègn...: sapéü Mo 37; W 13, 21 
(q. 41, 43), "42; L 4, 78, 35 (q. 41, 43), 45 (et 
-eñ), 50, 85 (-èñ ou -ë devant voyelle ou à la 
pause; -é devant consonne), 87 | -eñ À "10; 
W 39 (q. 41), ‘56 | -ё"й А 55 (et -@ | -éñ W 66 
(ou -ёй) | -éñ Mo 729, 41, 42; H 2 | -añ W 63; 
1-3; 

III. *sapun...: sapé/& Th 54 | -é/&y No 3 | 
-él&, No 2 (ou ša-); To 7; W 59 | -œ To 73. 

IV. *sapén, -é: sapé, -é' Mo 44; Ch 28, 33, 
43, "54, 61, 72; Ni 2 (et -e), 11, 19, 20, 39, 45, 
61, 80, 93, 98 (ou em, 7102, 107, 112; Na 6, 
22, 23, 30, 44, 49, 69, 107, 130; Ph 42, “47 (ou 
-ё); W 3 (id); Ma 51 (id); Vi 6 | -e" Ni 17 | 
-é"n Ni 6, 79, 26, 28 (ou -2), 85 | -é, My 6 | -é 
Ni 90; L 718, 19, 43; Ve 6, 8; My 3. 

У. “sapi: sapi Ne 76. 
VI. *сһаріп...: Sapé А 37; Mo ‘5, 9, 17; 

S 10 (et sa-; rares), 13, 27 | -é/&y To 2 | -ду 
То 6 ("bois de ~' bó t ~). 

А“. 'sapine'? sapin Ve 44; My 1; B 2-7, 11, 
714. 

A”. 'sapinette':? sapinét То 48, 99; A ^13; 
Mo 1, 9, 23, 41, 42; S 29; Th 24; Na 107; 
Ph 69; D 38 (A. Lebrun, J. Nollet, A. Robert), 
46, 58; B “19. 

B. *pékét: pèkè Ni 757 

! «Essence plutôt rare» Vi 37; «inc.» To 99 
(t. fourni). 

? Sur l'introduction et la culture des rési- 
neux en Ardenne, cf. BAsTIN, Plantes; REM., 
Parler 151 et Glain et Salm 13, 34-8. 

? Précisions sémantiques (q. 41, 42): 1. 
Emploi générique, correspondant à celui du 
francais régional, précisé sporadiquement de 
To à Vi et interprété comme tel dans les lexi- 
ques: «mots francais» Vi 13; «t. gén.» D 120, 
123; H 38; L 35; Ma 53; Ne 69, 76 («sapin, 
pin, etc.»); «t. gén. qui englobe tous les rési- 
neux» D 110; «tous les coniféres sont des 

sapins» Mo 41, 42; «tout ce qui est résineux 
et conifères» To 28; «désigne tout ce qui est 
conifère» To 13; «quand on ne distingue pas, 
s'applique aussi bien au sapin qu'au pin syl- 
vestre» Ma 24; «comprend toutes catégories» 
Ar 1 (Ch. Gaspar); «on ne les distingue pas» 
А 18, 720; «sans spécification» Ni 20; on dis- 
tingue les catégories «si on fait une vente» 
Ne 26 (sinon, valable pour l'épicéa et le pin 
sylvestre); «autres inc.» To ‘36; ‘c'est tous 
[ou tout?] sapins' s è tu sapé Th 73, 82; 
Ph 37; ... tò s. L 45; '... ici": ... tò sapé vésu 
Ма 59; '... tout des s.' ta dé s. Th 25; Na 130; 
*... toudis des s." ...tudi dé s. Th 43; Ph 81; 
Ne 44; "c'est des s.' s è dé s. Na 44; Vi 18. — 
2. Explicitement l'épicéa à To 94; Ar 1 
(M. Piron); D 101; Ve 31; Ma 20 (syn. "épi- 
сва"), 24 («quand on distingue...», v. 1), 29, 
53 (syn. 'épicéa'); B 11, 22, 24 («souvent»); 
Ne 49, 63 (syn. 'épicéa"). — 3. Syn. '(du) 
blanc bois': blâ bò A 1 (sans précision); dè 
bló bwé L 35 («s. débité en planches»). — 4. 
«Arbre ou arbuste d'agrément» To 73; S 10. — 
En marge: dé sapé ki vô fwär a Cädèy '... qui 
vont fort à chandelle'; èn óp ki dèfil fwar 
‘un arbre qui défile fort'; lu defilmë а èn óp 
Че défilement d'un arbre’ Ne 11; ‘le sapin a 
une belle' filéy *pointe' Ma 36 (q. 43). 

^ Cf. FEW 11, 214b *SAPPUS (> SAPPINUS, 
par composition avec PINUS ‘pin’, 216a). 
Comparer ALW 3, not. 129 MATIN (nombreu- 
ses divergences de la nasale finale). — Déter- 
minants (q. 42): 1. "blanc sapin’: blâ s. A 37; 
L 1 (Cl. Déom), 19, 32, 101; bla" s. My 6; 
bla s.Ve 6; "sapin blanc’: «sapin blanc» A 28. 
— Désigne l'épicéa à Ve 6 et le sapin argenté 
à My 3 (v. 2). Distingué du «pichpin» rouge 
(t. de menuiserie; cf. BSW 11, 121) à W 13 
(v. not. 139 PIN, a 7°). — 2. "(sapin) argenté": 
ärgêté Ve 40 (Challes, L. Loxhet); år- Ma 19; 
argätè Ne 33 ("sapin ~'); arZáté Ne 49. — 
«Comme arbre de luxe» Ne 33. Cf. *sapin 
ardjanté ‘arbre d'ornement’ HAUST, Chestr.; 
ajouter FEW 25, 194 ARGENTUM et v. 1. — 3. 
‘rouge sapin": róc s. Ni 20 (q. 41); H 39; L 1 
(Cl. Déom), 19, ^32, 101; rūš s. A 37; 
"s. rouge": s. rais A 28. — «La couleur est celle 
du bois, le feuillage est identique» A 37 [?]; le 
pé rais est fourni pour l'épicéa à Ve 32 (J.H.); 
le ‘rouge s.' désignerait le «pitchpine» à L 1. 
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Cf. BSW 8, 121 et 11, 121: «s. r. qu'on n'a 

nin sainé (saigné), dont on n'a pas tiré la 

résine»; v. not. 139 PIN, B, n. 8et 7°, n. 7. 

— 4. "sapin de pays': s. t payi L 66. — Sans 

précision. Cf. BSW 8, 121; 11, 121 (syn. 

"e rouge?) et not. 139 PIN, В, n. 8. — 5. "sapin 

du nord': s. dé nór L 66. — Cf. BSW 8, 121 
(ou «s. d'Anvers»); 11, 121; 39, 158 

(«rouge») et 3, 4 ci-dessus. — 6. "noir (sapin): 

п@г s. Ve 47; Ma 2, 19; B 6, ‘14, 15; nwar 

A 60; ñür s. H 28. — Réponses fournies sans 
indications, qui doivent probablement s'appli- 

quer au pin sylvestre dans certains cas. ll 

s'agirait du cyprés à L 1 (A. Gobiet). Noter 

que le nwar sapé ‘faux s., épicéa' se distingue 

nettement du sapin à B 734, 735 (ATTEN). 

V. not. 139 PN, B, n. 7 eta 2°. 

5 Type féminin (-INA) qui désigne générale- 

ment un petit sapin et l'épicéa à My 1, B 4-7, 

11, ^14, et sans doute aussi à B 2-73 (où l'on 

signale conjointement le s. de Riga, autre nom 

du pin sylvestre, v. not. 139 PIN, B, n. 10); syn. 

de A à Ve 44, mais le terme y désigne habi- 

tuellement le pin sylvestre et un épicéa isolé à 

la sortie de Logbiermé (témoin J. Hurdebise, 

enq. 2003). V. not. 139 PIN, B^, n. 13; not. 140 

MÉLEZE, C b. = En marge: "une sapine": òn 

sapin D 15 («des thuyas»). Cf. FEW 11, 214b 

*sAPPUS (afr. sapine f. ‘bois de sapins” ca 

1170-ca 1310...) 

6 Diminutif (ITTA), probablement secon- 

daire dans les points oü le simple 'sapin' est 

connu. Désigne un «petit sapin» To 48, P «épi- 

céa» B ‘19; des «arbres d'ornement» Mo 20; 

«id.; thuyas, cyprès, etc.» D 58; un «petit s. de 

cimetiére» Mo 1, 23; le «thuya» To 99; un 

«petit thuya en pot» Na 107 («sapinette 

*tuya'», VERHULST, ms)... et divers conifères 

en fr. régional (Normandie, Dordogne, Ardè- 

che, Gironde...), cf. TLF; RÉZEAU, Diction- 

naire des régionalismes de France, 911... 

FEW 11, 215a (frm. sapinette 'épicéa de 

l'Amérique du Nord' (dep. Enc 1765), liég. 

‘petit sapin’ [DL, DFL; BSW 49, 191], LLouv. 

[DEPR.-NOP.; CARL > ‘if, petit conifère']. — Par- 

fois ‘branchette de s.' DFL (Ve 40) et not. 180 

FAGOT, n. 34 (5?). 

7 «Probablement l'épicéa (?)». — Propre- 

ment le genévrier servant de bouchon ou 

enseigne traditionnelle de cabaret (not. 150, 

n. 5 et 7), parfois remplacé par du houx, du 

lierre ou du sapin; de là, par extension le sapin, 

cf. abbé Massaux, ms et Vie wallonne 25, 50 

(Ni ‘8. 712, 26, 43); EMW 1, 25; 8, 158; not. 

139 PIN, œ 4°, n. 4 et not. 150 GENÉVRIER. — 

Add.: «lé pèkè = le muguet!» Ni 2. 

ADD. a.! I. Épicéa. 
1. 'épicéa' (Picea abies (L.) KARST.):? épi- 

sya А 60; Th 53 (e); D 68, 81, 94, 1 13; Ма 1; 

Ne 20, 49 | -iya D ^91 | -iyà Th 64 | -iyà H 50 
|| -èya Ph 79?; Ar 1, 2 (e-, Ch. Gaspar); Н 28; 

Ne 11; Vi 21 | -èa Ма 20 (ou «epicèa») | -èa 

H 69 || -éya B 24 | -ёуа Ne 69 | -éva D 110 || 
épisya Ph 53, 61; D 30, 36, 38, 40, 123, 132; 

L 101; Ma 29; Ne 15, 26, 63 | -éya D 34, 64; 

Ma 2 (-à), 9, 12; Ne 60 | -éyà H 68; Ma 4 (ou 

spésyà) | -еуа Ma 53 | -éya Ve 34, 40 (Challes, 
L. Loxhet); B 6, 12, 15 | -éyà L 116 | -éa 
Ni 72; Na 59; H 21; L 1 (CI. Déom); Ma ‘49; 

B 22; Vi 8 | «epicéa» Ve 44; B 5 || èpèsèya 
Ph 16 || épésiya D 120 || épésya Na 112 | -iya 

Ve 41, 47 | -iyà Ve 42 | -iyó L 114 || -ya B 23, 
28 || spésya Ma 43 | -yà Ma 40 | -yà Na 116 | 

-yà Ma 19 | -ivà H 67; Ма 24. 
2. 'Sitka' (Picea sitchensis (BONG.) СКК.) 

sitka Ve 40 (Challes, L. Loxhet). 

II. Espèces de sapin. 
1. 'Douglas' (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) 

FRANCO):* daigla Na 116; D 120; Н 69; B 22, 

23, 28; Ne 49 | -as D 110, 123; Ve 40 (Challes, 

L. Loxhet); Ne 15, 63, 69. 

2. 'taxifolia';? taksifòlya Ve 32. 

a’. Autres conifères. 

1. 'thuya' (Thuja occidentalis L.):" twiyá 

D 36 | -a H 739. 

2. ЧЇ" (Taxus baccata LEI if L 101 (lèz--) | 
if Ni 107 (dèz--). 

! Traduction: ‘espèces de sapin': èspès dœ 

sàpé"n А '18. 
? Précisions: «pour faire les sapins de 

Noël» Ar 2; syn. 'sapin' à Ve 44, Ma 20, 24 

(«= le sapin»), 53, Ne 63; «si on fait une 

vente, on dira lèz épisya» Ne 26. — Néolo- 
gisme savant. Cf. FEW 8, 426b PlcEA (mfr. 

frm. picea f. ‘sapin blanc’: frm. épicia (1796), 
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épicéa dep. 1811) et, parmi les formes wal- 
lonnes des lexiques: épisya (BAL, Bûch., 205: 
BALLE); *épiciá (BSW 49, 178; BOULARD); 
*épicéa (DW 27, 82: «le mot ordinaire est 
"sapin»); *èpicé.â  (FRANCARD); “*épicëyá 
(REM., Parler)... 

` Origine toponymique (île de Sitka, côte 
ouest des États-Unis). V. FRANCARD. 

^ Origine anthroponymique (D. Douglas, 
botaniste écossais [1799-1834]). V. FRANCARD, 
BOULARD... 

? Peut-être pour Pseudotsuga taxifolia 
(POIR[ET]) BRITT[ON] Ex Supw[oRTH]), une des 
désignations scientifiques anciennes du sapin 
de Douglas, en usage jusqu'en 1953. 

* Cf. BasriN, Plantes, $ 44; FEW 13/1, 
317a, gr. THYÍA. 

7 Cf. DFL; BASTIN, Plantes, $ 72; FEW 4, 
826a, gaul. *ivos. 

P. Aiguille(s) de sapin.! 
1. *pontchon, *pó-...:? pócó Ма 9 (ou põ- 

‘de sapin", q. 43) | pócóg Ve 32 | -ő Ve 34 
("> de sapin’). 

2. *peütchon:? pěčő Ve 40 (ville, Challes, 
Lodomez, q. 43). 

3. *pipion, *pü-:^ pipyó Ve 44 (q. 43); B 2 
Gd.) | på- B 73 (q. 43). 

4. a. *stitchàn:? stica, Ni 20 (Ardevoor, 
q. 43) || b. *stitchant...:5 sričä Ni 17 (q. 43) | 
sté- Ni 75, 6 (q. 43), "9 (id), 28. 

5. 'des' *pica:' pika B 22, 23 (q. 43); Ne 39. 
6. "des plumettes*:? р/йтег Ni 19 | plùmèt 

Ni 20 (q. 43). 
7. *spin.ne (“Че sapin")? spén Ni 2, 73. 
8. ‘aiguille de sapin': awèy D 34 (q. 43).10 
9. "barbe": barb Mo 23 (q. 43).!! 
10. *chochin: šošé” Ni 729 (q. 43).? 

| Ajouter aux t. recueillis dans ГЕН: *fénion 
‘aiguille d'épicéa' (Sourbrodt), d’après BAsTIN, 
Plantes, 49, signalé FEW 21, 72a et rangé sans 
certitude 3, 460a, comme un diminutif de 
"fin.ne, *féne ‘feuille de graminée’ (comparer 
"fegnons Ve 32, *fé- Ve 34 (Solw.) ‘brins 
d'herbe séchés’), BTD 42, 338 et BaldEtym. 
318. — V. ALCB 136. 

2 Type 'point-illon'. Cf. DFL; BSW 20, 145; 
BASTIN, Plantes 49; FEW 9, 576b PÜNCTA. 

* Cf. le liég.-verv. *pétion, -tchon ‘aiguil- 
lon', dérivé de PËDITUM (FEW 8, 132b) ou 
altéré de *PIKK- (8, 449b) avec influence pro- 
bable de *peñs 'pois' (É.L., DFL 497a). Com- 
parer ALW 8, not. 9 AIGUILLON (de la guépe, 
de l'abeille), B 2, n. 9. 

^ Dérivé de per- ("- Шоп"); cf. DFL, not. 81 
PÉPIN, А” et ajouter le sens FEW 8, 209a РЕР-. 

° Dérivé en -ÖNE de *stitchí ‘piquer’; ajouter 
le sens FEW 17, 232a *sTIKKAN. V. ALW 8, 
not. 9, G et ÉCHARDONNOIR, vol. ultérieur. 

Š Part. prés. substantivé; ajouter la forme et 
le sens FEW, l.c. — Glose: «feuilles pointues du 
pin sylvestre, séchées à terre, qu'on ramassait 
jadis pour chauffer le four; les femmes rappor- 
taient un tfa (faix) dé s. du bois» Ni “5 (et gê 
m a stéci avu òn awiy ‘je m'ai s. avec une 
aiguille"). 

7 Type 'piqu-ail' ou 'piqu-at'. Cf. FEW 8, 
453a *PIKKARE (corr. wall. pica '-ail' non 
'-ard' doublé par Giv. pika m. ‘pointe aiguë’, 
ib. 456b) et FRANCARD (*dés p. d' sapin). 
— Suffixe '-ot': *picot d’ sapin, Dasc., Forêt 
109, 

* Ajouter le sens FEW 9, 85b PLÜMA. 
— Aussi ‘pelure’, not. 82, D. 

? Type '(&)spinne' (var. de 'espinle' par 
assimilation /-n). Cf. REM., Étym. et phon. 73- 
75 et ajouter notre forme FEW 12, 184b 
SPINÜLA (avec Thónes épingle ‘feuille de pin, 
de sapin"). Aussi ‘épingle’ Ni ‘3. 

10 T. gén. Cf. ALW 1, с. 1 et FEW 24, 119b 
ACÜCULA. 

M T. désignant souvent les filaments ou 
pointes des épis de céréales et les racines de 
certains légumes (poireaux...) ou plantes (lis, 
froment...). V. aussi not. 146 «INVOLUCRE» de 
la noisette, G. Ajouter le sens FEW 1, 245a 
BARBA. 

12 Habituellement ‘partie la plus fine de la 
balle du grain; épeautre топа”, de là *corpus- 
cule, bibelot...'. Cf. FEW 3, 288a EXCUTERE et 
BALLE du grain, vol. ultérieur. 

Y. Noms de la résine (documentation frag- 
mentaire). 

І. 'encens'. *écins: èsé B 4.! 
2. "glu': glu D ‘104 (q. 43)? 
3. *gloume: g/4um Ma 2 ("~ de sapin’, q. 95)? 
4. "соПе": kòl Ve 38 ("~ de sapin?) ̂  
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! Cf. FEW 4, 620b INCENSUM, not. 62 

GOMME, F (glose de My 6), n. 9, et not. 139 

PIN, B, n. 11. 

2 Ajouter le sens FEW 4, 169b GLÜTEN. V. 

DFL, not. 62 GOMME, B, n. 2, et ci-dessous 

n. 3. 

3 Cf. DL, DFL, not. 62 GOMME, B^, n. 5, et 

ajouter le sens FEW 4, 170b (‘gomme de ceri- 

sier, de prunier, etc."). 

4 Cf. DFL, not. 62 GOMME, E, et ajouter le 

sens FEW 2, 891a, gr. KÓLLA (fr. colle ‘gomme 

de cerisier’). 

139. PIN 

QG. 41 «le pin; le mélèze».! 

Le fr. pin, avec adaptation à la phonétique 

locale, se concentre à l'est et au sud-est? et 

désigne, le plus souvent, le pin sylvestre 

(Pinus sylvestris L.). Ailleurs, 'sapin', quel- 

quefois spécialisé à la méme variété par l'ad- 

jonction d'un déterminant ('poilu', "sauvage", 

"noir'...). En cas de concurrence de A et B, 

l'application de chaque type à une variété pré- 

cise n'est pas toujours possible. On classe sous 

B? et B^ des réponses de la q. 41, parfois 

imprécises et non commentées (comparer not. 

138 SAPIN, А-А”). 

Sous a; quelques espèces de pins relevées 

aux q. 41 et 42. 

* ALF 1667. 

A; ріп’ pé № 1; То 27; A 28, ^52: Mo 64; 

S 36, 37; Th 14, 24, 29, 62; Ni 33, 72; Na 84, 

101, 116, 127; Ph 15, 16, 45, 53, 61, 69, 79 

(rare), 84, 86; Ar; D 7, 101-132; H 21, "39, 46, 

50, 67-69; L 1, 66, “99, 101, 114, 116; Ve 26, 

35; Ma 2-20, ^49; В ‘14, 22-24, 28-33; Ne 4, 

5, 11-15, 20; 22-23, 24, 26, 31, 33, 44, 63- 

76; Vi 8,16, 21 (ou -èn), 43, 46 | pē To 94 (ou 

-&) || pëp Vi 2, 27 | pég Vi 37 | pé, A ^13; 
Vi 25 || pé/&, No 3 || péy Vi 22 (et -e"y) || pé. 
pé" Ch 754; Na 69 | рё" Ve 24. 

B. 'sapin:* No 2; To 6, 24 Gë, 36 

(«sapin»), ^57 («id»), 71 («id»); A 2, 7, 12, 

44, 60; Mo 1, 20, 23, 41, 42, 775 («sapin»); 

S 10, 13, 19 (-ёу), 728, 29; Ch 27; Th 25, 43, 

53, 54, 64, 73, 82; Ni 2, 5, 6, '9, 11, 19, 20, 

28, 36-39, 61, 80-90, “97 (-е"), 98-112; Na 1, 

19 (-é”), 20 (id.), 22, 30, 44-59, 79-99, 107, 

109, 129-135; РЬ “11, 33-45, 47, 54, 81; D 7, 

34-38, 46, 68-73, ‘91, 94, 120; W 1 (-èñ), 3, 

^8-10 Cen), 30 (ñ), 32-36, 37 Cen), 39 

(-ей), 42, ‘45, 59 (cêg), 66; Н 1, 8, 27, 28, 

37, 38, 46, 50, 53; L 2 (Cay), 29-45, 61 (êh), 

^75, 87, 94, 101, 116; Ve 8, 37, 39, 41, 42; 

My 2; Ma 19, 35, 39, 42-53; В /1,4, 7-12, 21, 

24 (souvent); Ne 26, 32, 43, 44, 49, 57, 65; 

Vi 18 (ên), 25 (-é,), 36, 38 || "poilu sapin':° 

poyu... H 68 (q. 42); L 114 (q. 42); Ve 1,31] 

pu- Ve 32 (J.H., q. 42), 34 | puyu... Na 120 il 

"sauvage sapin": sävaë… Ve 40; My 3, 6 | 
sôvaë… Ve 32 || noir sapin':" nær... Ма 2, 24, 

29, 40; B 6,9 (q. 42), 15 | nwar... B 19 (q. 42), 

22, 23 || "rouge sapin du pays':# где s. dé pay! 
L 1 (Cl. Déom) || "sapin du nord*:? ... de nór 

Н 727 || “sapin de Riga':'? ....d Riga В 2-73 || 
"sapin de la vieille sorte": ... del vi scort Ni 19, 

20 || “sapin à encens':!! ... a asés Ni 2 (Pecrot) 

|| "sapin de pin':'? sapé d pé Ni 112. 
B'. 'sapine': sapin Ve 44, 47 (R. Henry); 

B 2, ‘3,5 || "sauvage “sapine: sávac... My 4 | 

sdvac... My 1 (H. Cunibert). 

B”. 'sapinette':^ sapinét Mo 20, 41 (ordi- 

nairement); D 58 ("де la s.' dol s.) | -et My 4? 

! Complétée par les q. 42 «sapin (différen- 

tes еѕрёсеѕ?)» et 43 «le cône de sapin, la 

pomme de pin». 
2 «П n'y a pas de pin» To 73, 94; «inc. comme 

tel» A 37; «inc» В 6, 7; «pas de désinence 

spéciale» Vi “42 (q. 41). — V. BASTIN, Plantes. 

3 Précisions: «sapin qui reste plus vert que 

les autres; l'écorce est encore plus lisse que 

celle de l'épicéa» B 22; «grandes aiguilles» Ar 

2. — Habituellement “pin sylvestre’ (v. œ 1°), 

parfois de portée générale: 'le pin et le méleze 
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sont des sapins! li pë è li mëlës sô dè sapé L 1; 
v. Glain et Salm 13, 37; DFL, FRANCARD, BOU- 
LARD... FEW 8, 548a PINUS (ajouter la locali- 
sation). 

* Sens: ‘pin sylvestre’ signalé à То 24 
(«avec écorce crevassée, le tronc n'est pas 
droit»); A 60; Ar 1 (q. 43); Ve 42 («= Sylves- 
tre», q. 42); Ma 24 («quand on ne distingue 
pas», q. 42); B 4 («= sylvestre», q. 42), 11 
(«id.», q. 42); Ne 26 (q. 42). — Cf. DFL (Ve 42; 
B 4, 11). Ajouter le sens FEW 11, 214b *sAP- 
PUS et v. not. 138 SAPIN, A (détail des formes), 
n. 4, 6 ("noir s.') et ci-dessous, n. 7. 

5 V. DFL, WISIMUS... 
Š V. DFL; REM., Parler; BASTIN, Plantes 

(synonyme ‘sapin de bruyères’ *s. d’ bréyíres); 
TOUSSAINT... et В“. 

7 «Avec des grands *picas ‘aiguilles’» В 22 
(q. 42), v. œ 2?, not. 138 SAPIN, n. 4, 6. et p 5, 
n. 7. 

* Synonyme 'sylvestre', o 1°. Cf. not. 138 
SAPIN, n. 4, 4. 

? Cf. not. 138 SAPIN, n. 4, 5. 
? Pour pin de Riga, autre nom du pin syl- 

vestre. 
!! Cf. not. 138 SAPIN, y 1. 
7 Comparer la construction t. gén. + déter- 

minant ‘sapin de méléze', not. 140 MÉLEZE, C a. 
13 «Plus petite que le sapin» Ve 47. Cf. not. 138 

SAPIN, À”, n. 5; not. 140 MÉLEZE, C b et ajouter le 
sens FEW 11, 215a *sAPPUS. 

^ On groupe sous B” des mentions de la 
q. 41 qui ne sont pas toutes équivalentes: «dis- 
tinction imprécise (arbres d'ornement)» Mo 20. 
— V. not. SAPIN, A”, n. 6; not. 140 MÉLEZE, C c. 

a. Variétés de pins (entre crochets, les men- 
tions relevées à la q. 42). 

1°. a. '(pin) sylvestre' (Pinus sylvestris L.):! 
silvés [Na 116]; Ar 7 ('pin sylv.' q. 41; "'sylv.', 
q. 42, Ch. Gaspar); D [34, 36], 38, [64], 101, 
[110], 113, 720 (‘pin sylv.' et 'sylv.?), [123], 
132; [H 67]; [L Д; Ve 26, 38; Ma 1, 2-12, [19, 
20]. 43, "49, 53; B [9] (syn. "noir sapin"), 72, 
15, [27]; Ne 722-23, [26], 31, 60, 63 ("ріп 
sylv.' et 'sylv.'), [69]; [Vi 21] | -es [Ph 45, 61, 
79]; Ne 44 || silvèstr [Ne 49; Vi 8] || b. "ріп syl- 
vestre doré": ... doré [H 67]. 

2°. a. ‘pin noir (Pinus nigra ARNOLD) ... 
nwèr [Ph 79] |... nwar [Ph 61] |... nwàár [Ar 1] 
(Ch. Gaspar) || b. "pin noir d'Autriche' (Pinus 
nigra ARNOLD subspecies nigra): ... nwär d 
ótri$ То 94; [D 101]. 

3°. '(pin) Weymouth’ (Pinus strobus L)? 
waym«it D 81 ("du =") | wè- [L 1] (Cl. Déom); 
B 12 | wē- [H 53] | wé- [D 110], 132 (pé w): 
[B 22 (“Чез -'); Ne 63, 69] | wèy- [Ve 40 
(Challes, L. Loxhet); Ma 19; Ne 33 («wey- 
mouth»)] | wi- L 116 | wi- [Na 116; D 120; 
H 728, 68], 69 ("ріп w.'); [Ve 34] | wiy- [Ve 32]. 

4°. "bois de bouchon": bwè d buÿ6 [Ve 311.4 
5°. "Caroline": karolin D 385 
6°. ‘pin maritime’ (Pinus pinaster)ó ... 

maritim [Ar 1] (Ch. Gaspar). 
7°. *pitchpin':? ріўрё [A 28; H 739]; Ne 60 

|| pišpin D 38; [W 13; L 66] | pičpin [L 1] 
(Cl. Déom). 

' Cf. DFL; FRANCARD (dans la loc. *pin sil- 
vèsse); FEW 8, 548a PiNUs (dp. 1872). On 
indique en italique les emplois de l'adjectif 
substantivé. 

> «Plus vigoureux que le pin sylvestre» To 94. 
V. B, n. 7; not. 138 SAPIN, n. 4, 6. 

3 «Longues aiguilles» Ne 63; «carote 
(‘cône’) ronde» D 81. — Pin (de Lord) Wey- 
mouth (ou pin du Lord) qui planta de nom- 
breux sujets de cette variété dés son intro- 
duction en Europe (1705). Voir aussi *dés 
wémout' Ne 9 (Nos Dial. 1, 48); BOULARD 
et n. 4. 

^ Glosé «pin Weymouth». — Bouchon 
(enseigne) de cabaret, cf. FEW 15/1, 202a 
*BOSK- (mfr. frm. bouchon ‘faisceau de feuil- 
lage...' 1584-Lar. 1948)? Comparer not. 138 
SAPIN, B, n. 7. 

? Origine toponymique pin de Caroline? 
Comparer "peuplier de Caroline’ et ajouter 
FEW 2, 393b CAROLINA. 

* FEW 8, 548a Pinus. 
7 «'rouge sapin’ róc sapé» L 1 (Cl. Déom); 

«rouge, t. de menuiserie» W 13 (v. not. 138 
SAPIN, n. 4 1 et 3). — Emprunt à l'angl. pitch- 
pine (pitch ‘poix, résine”, du latin PIK et pine, 
méme origine que le fr. pin), FEW 18, 95a. 
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140. MÉLÈZE 

О.С. 41 «le pin; le mélèze».! 

Emprunts lexicaux de deux ordres. — 1. 

savant: le latin LARIX, arch. scientifique (d'un 

type alpin préroman) se maintient sous des for- 

mes altérées ou déglutinées en quelques points 

de l'ouest (A, Mo) et du centre (Ni, Na); — 

2. vernaculaire: "mélèze', emprunté par le fran- 

cais aux parlers anciens du domaine savoyard 

(une des zones d'origine du mélèze d'Europe, 

Larix decidua MILL.) et transféré aux dialectes 

gallo-romans, domine à l'est et au sud. Le 

genre féminin, archaïsme morphologique, est 

sans doute plus largement attesté que l'Enquéte 

ne permet de le déterminer (v. n. 6). Des men- 

tions disséminées de 'sapin' et dérivés, moins 

spécifiques et parfois concurrentielles, sont 

susceptibles de combler des lacunes ? 

Ф ALF 1850 (Suppl. 306). 

A. "larix'. aj lari А 1? (Em. Ouverleaux) | 

laris Mo ‘5, 17, 775 («larisse»); Ni 72 | laris 

А 2; Na 116 (q. 42), 135 (arch., disparu) | -&s 
Ni 80 || b. larêk To 6 (et "bois de ~} | 
c. аге Ni 2, 75, 6-9 (q. 42) | drék Ni 26. 

В. 'mélèze'$ I, a. mëlës А 44 (mé-); Ch 63, 

^64; Th 62, 82; Ni 6, '9, 20; Na 22, 109, “120 

(-2), 127; Ph ^11, 42, 53; D 7, 30, 64, 7100, 

101; W ‘45; H 27, 28, 37, “39, ‘42, 46-50, 68; 

L 1, 19, 43, 66, 94, 101 (ou mé-), 106 (q. 42), 

113 (-z), 114; Ve 6, 24, 26, 35 (ou -ès), 40, 47 

(ou -&s, R. Henry); My 1 (-z, A. Lerho), 4 (-2); 

Ма 19, 24, 39; В 9, ‘14, 15, 719, 21, 22 (ou 

-&s, -és), 28; Ne 4, "5, 9, 22, 23, 24, 26, 31, 

33 (ou méléz, q. 42), 49 (-z et m. йч ѓарб 
"du Japon", q. 42),' 63 (ou mé-, q. 42), 65, 76; 

Vi 16, 43 (ou mé-), 46 (ou mélèz) | -ës Th 53 

(ou -2); Ni 17, 28, 45; D 46, 136 (-z); B 24; 

Ne 43, 51 (-2), 57, 69 (=z), “70; Vi 22 (-z), 25, 

37 | -às D 34; H 1, 69; Ve 31,34, 44; Ma 4, 20, 
29; B 6; 23, 27 (-2), 30, 33 | -ës L “32, “99; 

Ve 37-39, 41, 42 | -25, -és A “13 (méléz), 28 (ou 

-és), 60; Mo 17 (q. 42), 42; S 37; Ch 33; 
Th 29, 43, 46, ‘51, 64, 73; Ni 11, 20 (Arde- 

voor), 61, 85 (ou mé-), 93, 112 (-z: 'le sapin de 

mit: Na 49, 79, 84, 99, 101, 112, 116, 129- 

135; Ph 6, 15-37, 45, 54, 61, 79 (me-), 84, 86; 

Ar 1 (ou -és); D 15, 36-40, 58, 68, 73, 81, 91 

(-z), 113; Ve 32; My 6; Ma 1, 40, 43, 46, 51; 

Ne 11, 15, 16, 32, 44, 60; Vi 2, 8 (-z), 18 | -és 
Ni 107 | -ès Th 24; Ni 19; D 94; My 1 (=z, 

H. Cunibert); Ma ‘49 (-z) || b. malés W 3; 

Vi 21 || c3 mele My 3 || c”. melés My 2 | -ëš 

L 29. 

П. mélès To 94 (-2); Ni 36; D 132; H 2, 21, 

38 (-z), 67; L /3 (-2), 7, 90 (-z), 116; Ma 12, 

53: Vi 47 (-èz?) | -ës D 123 (-z); L 39; Ne 14 | 

-ës W 66; H 8, 53 (mé-); Ма 2, 3; B 2-5, 7, 11 

| -ès To 27; Ar 2 (ou mé-); D 96, 110, 120; 

Ma 35; Ne 20. 

C. a. 'sapin'? Th 25, 54; Na 59; Ph 81 |! 

"sapin de méleze*: sapé d mèléz Ni 112'? l| b. 

'sapine':!! sapin Ма 42; В 12 || c. 'sapinette':" 
sapinèt B 27 (syn. B) | -et A 7. 

D. 'pitchpin*: pispin W 59. 

! Complétée par quelques mentions de la 

q. 42 «sapin (différentes espéces?)». 

2 «Inc.» To /36; «inc. comme tel» A 37; 
«pas de méléze» To 73. 

3 Précisions: «conifère trés droit dont on 

fait des vernes pour charpente» Ni 6, H 

(q. 42); «espéce de sapin» Ni 80 (renvoi au 

fr.; cf. *larés f. Ni 26, 80, abbé MASSAUX). — 

Cf. FEW 5, 193b LARIK ‘mélèze’ (afr. larice 

Fet [des] R[omains] [1213]; mfr. nfr. larix 

dep. 1523; Mons lari) et DEPR.NOP. 

*lárisse, m. 
^ Altération de a par modification du suf- 

fixe (*-inke; comp. *salinke, not. 167 SAULE, 

a II 6 a, n. 13). Influence fr. pour l'article 

(cf. ALW 1,c. 54). 

5 Déglutination de la liquide initiale assi- 

milée à l'art. défini. Préciser la localisation 

wall. aréke de FEW, l.c. et compléter par 

BDW 22, 49: «'*aréke Ni 2 (Pecrot-Chaus- 

sée), m. ‘pin ou cèdre’ et enseigne de cabaret: 

tone coche ‘branche’ d'a. indéque on cabarét 

(not. 138 SAPIN, B, n. 7; not. 139 PIN, a 4°, 

n. 4); |’ ta. est proprement, je pense, le pin; 

mais il signifie aussi ces arbres d'ornement 

des jardins, qui n'ont pas d'aiguilles, mais 

des espéces de feuilles dentelées trés étroites 
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et charnues» [thuya?]. À Ni ^5, l'«auruk» 
désignerait l'épicéa, selon A. Verhulst. 

° Adapté du fr. mélèze, lui-même emprunté 
à l'adauph. melese (< *melice avec changement 
d'accent propre à cette zone, issu du croisement 
du radical gaul. *MEL- *méléze' et du lt. LARIX), 
FEW 6/1, 654a (Wartburg) que l'on complète 
par: *méléze, -inse DFL (néol. *mé-, DL et 
*mélésse F), FRANCARD, LÉON., WISIMUS; 
*méléze BAL, Bûch., 205, BAsTIN (non local), 
MASS...; *mélése L 31, Ve 6 BELLEFLAMME; 
"mélésse DaAsc., Forêt 103... — Précisions et 
additions: li [?] mêlês só dè sapé L 1; lè pikë n 
mêlês sô lé méy& ‘les piquets de m. sont les 
meilleurs’ Ve 35. — Morphologie: fém. à A 28 
(de la m. deel...); Ph 11 (une, la m." en, el...), 
79 (‘une m. èn...); Ve 40 (‘une т. ón...); B 23 
((de) la m.' dol, la...), 28 (la тл èl...); Ne 57 
(la m.' la...); Vi 2 ("une m.' in...); fém. ou 
masc. à B 4. Distinction impossible là oà les art. 
m. et f. sont identiques et où l'art. est élidé. 

7 Larix kaempferi (Lambert) Carr., introduit 
au début du 20* siécle, plus résistant aux atta- 
ques parasitaires que le mélèze d'Europe. V. 
BOULARD. 

* Altération de la consonne finale par attrac- 
tion analogique (hypercorrectisme?) avec les 
produits de -ASIA (comparer "aisé" *éhi, -é; 
"framboise" *frambéh(y)e). 

? Le terme est dit «général» à Na 59. Voir 
not. 138 SAPIN, A, n. 3 et not. 139 PIN, n. 3. 

1 Comparer ‘sapin de pin! au méme point, 
not. 139 PIN, B, n. 12. 

U Réponses assurées. Ajouter la forme 
FEW 11, 215a *sAPPUS et comparer not. 138 
SAPIN, A n. 5 et not. 139 PIN, В“, n. 13. 

7 La réponse de А 7 est confirmée раг 
Сотт.: «sapinet f. méléze». Ajouter forme et 
localisation FEW, l.c. et v. not. 138 SAPIN, AT, 
n. 6 et not. 139 PIN, B^, n. 14. 

? Glosé «= mélèze». Confusion? Cf. not. 139 
PIN, @ 7°, n. 7. 

141. CÓNE DE SAPIN, POMME DE PIN (carte 65) 

Q.G. 43 <le cóne de sapin, la pomme de pin>. 

Types abondants, essentiellement métapho- 
riques, pour lesquels l'omission sporadique de 
la spécification "de sapin", ‘de pin! n’entraîne 
pas l'équivoque, la langue s'accommodant de 
la polysémie et de la coexistence d’emplois 
(procédé identique pour les noms du fruit (ou 
semence) de la pomme de terre, vol. ultérieur). 
La distinction entre le cône allongé du sapin 
(épicéa) et la pomme arrondie du pin (sylves- 
tre) n'est pas explicite (entre crochets les 
points où les réponses s'appliquent aux deux 
réalités et en italique ceux qui ne concernent 
que le pin).! Le classement sémantique met en 
évidence les types les plus répandus et 
regroupe les termes appartenant à un méme 
champ notionnel (assimilation aux fruits, légu- 
mes, semences: 3, 9, 10 et suiv.; animalisation: 
33 et suiv.) ou motivationnel (aspect: 7..., 28- 
30, 48-50; utilisation ou fonction: 41 et suiv., 
52-54). Quelques lacunes prévisibles 2 

Ф ALF 1515; ALCB 574. 

1. *carote...2 To 736, 37, 43-58, 73 (JH 
-d, Ch. Gaspar), 78, 99; A (sauf 2, 7; [12-713]; 

kà- 20); Mo (sauf 17, 20, 23, 37); S (sauf 6, 
10); Ch (-d 4; 27); Th (-d 25, 53, 54; [24]; 
Ni 1, 28, 80, 90, 98, ‘102; Na 1 (Pirsoul), 6, 
720, 22, 44 (kà-), 49-84, ‘96, 99, 101, 107 
(Em. Wartique), 116-129, 130 (-d); Ph (33, 45; 
[61]; -d 37-42, 86; kà- 53); [Ar 1] (J.H.; -d, 
Ch. Gaspar); D (sauf 15-34, 46, 64, 73, 96; 
-d 40, 110, 120 (enq. compl.), 123, 132; 68); 
Ma І, 35-40, 43, 46, '48-51, [53 (-d), ^54]; 
B 11, 21, [24] (-t et -d), 28 (id), 33; Ne (sauf 
4, 15, 43, 44, 51, 57, 69; -t ou -d [26]; -d [49, 
63]; kā- “70; kő- [Ne 65]); Vi (sauf 8, 22, 35, 
43, 47; [37, 38]). 

2. *ca(h)ote, vote. -wote...:* kahót D 34; 
H “42, 50, 770; L 29, 775, 87, [799], 113, 116 
(Em. Detaille); Ma 4, 40, 42 | -(A)ót Ni “97 | 
kaòt Ni 20 (-d, Ardevoor), 72; D 73 (syn. 4 c) 
|| kayòt Ma 39 (M. Despa) || kawòt Ni 45. 

3. *ca(w)oüte? kawat Ni 2 | kadit Ni 2 
(Pecrot); Na 7120. 

4. a. *marote:? «marotte» Mo 775 | b. 
*marót? maró Mo 17 || с. *ma.ote: madi 
D 73 (syn. 2). 

5. *poupô:? papó Ni 75. 
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CÔNE de sapin, POMME de pin 
(carte partielle) 

“carote... 

D *ca(h)ote... 

2 *ca(w)oüte 

*marót 

*ma.ote 

— limite de "carotte" ‘carotte’ à l'ouest et au sud, "racine 

6. 'fusée*:? fizéy D ‘16 | -èy H 53 | fizéy 
H 38 (Gives) | fë- W 63 | fé- H 21 | fu- Na 19; 
H 37. | 

7. a. *bahot:!! рало Vi 35, 38? (Edw. Simo- 

net) || b. *bahote:? bahôt D “32, 64; Н [67], 

^13, ^T1 (M. Launay); L 116; Ve 41; Ma 3, 9, 
^10, ^14, 19, 20, ‘22, 24, 29, 39 || c. *bohote:? 

bohót Ve “43. 
`8. *cotale:!4 kòtal B 7. 
9. a. 'pomme*:? To 27, 39 (pom); A 28, 

‘52; Mo 37 (pé; рёй à la pause), 64 (pòm); 

S 10; Ni 6, ‘9, 20, 26; Na 720, 30; [Ph 61]; 

Ar 2; D 34, 791, 101; W 7, 32 (q. 41), 739 

(rare), ^42 (quelquefois), ‘45; Н 67; L 1, 2, 3, 

7 (syn. b), ‘32, ‘33, 43, [750], 67, 94, 101, 

106? (Fontin), 114; Ve “4 (Saint-Jean-Sart), 6, 

8, 24, 26, 32, 35, 44, 47; My 3; Ma 4, 20; 

В ^14, 15, 16, 22, 23; Ne 43, 44, 51, 57, [69] 

(рет); Vi 8, 22, [36], 38 (pom, E. Simonet), 

“42, [43], 46, 47 || b. 'pommelette':!ó pumlèt 
L 7 (syn. a). 

10. *crompîre:!? krôpir W “42. 

TOME 6 
CARTE 65 

11. *poire*:* Na 109; Ve 1,31, 34 (rare), 39, 

40 (J. Eubelen), 47; My 1-3; B "1, 4 (J. Hens, 

G. Rinck), 5, ‘19, 22, 23, "26 (pwar), 27 (id), 

30, 32 (pwar); Ne 26 (id.), 32. 

12. "chátaigne':? kastañ Ni 11, 19, 729; 

D 25, 26; W 3 | -kañ Ni 85 | kaskoñ H 8. 

13. a. *djèye:2 gey Ve 42 || b. "um" *djèyê, 
*gué-2! gèyë Ve 39 | gè- Ve 37 (Ster) || 
c. "опе" *gueguéye:? gègèy Ve 37. 

14. "gland": gla" L 85. 
15. *caclindje:? kakléc Ma 17, 27. 
16. *këtche:26 ket L 19, 733; Ve “2 (Aubin), 

^4 (Saint-Jean-Sart). | | 

17. *rabosse:? rabòs Ma 39 (M. Despa). 

18. *ragosse:28 ragós Ne 47? 
19. "fruit? frar L 39, 101. 
20. "semence": sméz Ve 44. 
21. “grêni:?! gréni D ‘129. 
22. *coclusse:*? kóklus Vi 8. 
23. *sokëte:33 sokét B "17. 
24. "racine: résén L 4 (quelquefois) | -in 

Ma 47; В “1. 
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25. *sapinéte(s)?? sapinét Ph 69; D 38 
(A. Robert, J. Nollet, A. Lebrun), 46 (pl.). 

26. *cossète:3* kósét То 99 («cosséte»); 
Mo 17, 20; Ni 61,90, 93, 107, 112. 

27. “cape?” kap Ve '46 (abbé Dethier); 
Ma 734; B [2], 3, 6,8, 9, ^14? 

28. *scarbote:? skarbót Ni 39; Ma 39 (A. 
Gustin). 

29. *crape:? krap A 2, 7; Mo 23; Ni 36. 
30. *pégne:?? péñ W 21. 
31. *copale:*' kópal My 4, 6. 
32. 'boudin': badéñ H 2.42 
33. *couchéte: kasèt D “80245 
34. *bérbizéte...:^ bérbizét D 46 (ber-): 

H '42, 49 | bar- Ma 2 | barbizét L 116 (t. enf., 
E. Detaille). 

35. *gade: gat Na 84 (-d); Н ‘30, ‘39: 
Ve 40 (Challes). 

36. a. 'poule':^ рду W 66; H “42, 46, 49; 
Ve 40 (J. Eubelen) || b. "poulette": poyèt D 15, 
27. 

37. “cokak: kókák Ve 40 (J. Eubelen) #7 
38. "œuf": ят Ve 38,48 
39. a. 'crotte*:? kròt То 757, 94 (-d devant 

cons. dentale); Mo 775 («crotte»); Ni 28? 
(É.L.), 33; [Ar 2] (d; Ch. Gaspar); Ne 4, ‘5 
(«plutót» que 1) || a”. "crotte d'oie*: kród d ду 
Vi 25 (mieux que 1)° || b. *crotale, -èle:5! kro- 
tale B 4 (G. Rinck, Ville-du-Bois), 6, 7 (Com- 
manster) | Ai Ni 38. 

40. ‘corne? D “100 (kwan); Vi 35, 38 
(kain, E. Jacques). 

41. “cake: kak B 73.8 
42. *máye: mày H 37.54 
43. "quille": ei B 28 | gïy B 12. 
44. 'boule':?9 bal W 30; Ma 722. 
45. *késse, *casse:? kès D 30 (kes, J.H.) | 

kas Ni 26; D ^54. 
46. *bébé: bébé Ne 14 (Lorcy).5 
47. a. *câye: kay Vi “215? || b. *сасауе:60 

kakay Na 127; D 40 (‘du pin sylvestre’), 755. 
48. *makéte:?! makèt D “103; L 66; B 22, 

23. 
49. *copéte:?? kòpèt Ni 26? 
50. *pikéte: pikét H 69.93 
51. "ёге de gendarme': kèt di fádarm 

Н 68.6 
52. "baromètre" baronét Н 67; Ve 34; 

Ma 3 (fém.), 4; Ne “50 (fém.) | -et Na 135 || 
baromét Na “96; H 27, 28; L 1 (masc. ou 

fém.), 66 (vulgairement); Ma 9 (fém.) | -et 
To 24 | baramét Na 112. 

53. a. 'marque-temps':56 mark tá To 1 | 
marké ~ А “52 || b. ‘un pluie et beau temps": ó 
pléf è bà të L “50. 

54. 'soleil': solèy Ne 70.9 
55. "сӧпе":6% kên To 73; Na 107 (L. Verhulst); 

Ne 155 

' Tenir compte de la portée sémasiologique 
de 'sapin' (v. not. 138 SAPIN, A, n. 3-4; 139 PIN, 
B, n. 4; 140 MÉLEZE, С, n. 9) et remarquer «les 
cónes [du pin sylvestre] portent le méme nom 
que ceux de l'épicéa» BASTIN, Plantes. 

? «La pomme de pin est inc.» А 37. La 
réponse unique ѕарёй de L 35 est probable- 
ment erronée (voir cependant les réponses 
secondaires sous 25, n. 35). 

? Précisions: «cónes allongés» To 73; 
«longs» Vi “21; «ronde» D 81 (q. 41: "c. de 
Weymouth"); «mieux que 9 a» Vi 46; «qu'il 
s'agisse du sylvestre ou de l'épicéa» Ar 1; "с. 
de sapin" ‘pomme de pin’ D 68 (et k. di byergi 
"de berger’ [?]; comp. 'berger' ‘chaton de noi- 
setier’, not. 149, J); distinguée de la "kaot de 
tabac’ D 72 (v. 2, n. 4). — Phonétique: dentale 
finale sonore devant dentale à l'extréme sud 
(D, Ne), cf. ALW 1, c. 7 CENDRE et BRUN., Éf, 
499-500. — Identification «naturelle» avec le 
nom de la plante à l'ouest et au sud, coinci- 
dence parfaite (rares exceptions: Ni 45, 72, 
97, v. 2) de 'carotte' ‘carotte’ et de *carote 
‘cône...’ (v. PALW 1, 10 et not. CAROTTE, vol. 
ultérieur); à l'est, où ‘carotte’ se dit "racine", 
projections de *carotte ‘cône...’ en provenance 
de l'ouest et du sud. — Bien attesté dans les 
lexiques (parfois pour d'autres essences que 
les conifères). Cf. DBR 21, 84-5 et n. 4 ci-des- 
sous. 

^ Type indigène (‘rouleau de monnaie’: 
‘cornet de papier (friandises, frites...)'; liég. 
‘cornet de tabac haché’) dans une acception 
figurée. — Contrairement au FEW qui range le 
sérésien cahote di sapin ‘pomme de pin’ et le 
liég. cahote ‘rouleau de monnaie’ sous CAROTA 
(2, 397b), d’après HAUST (altération du fr. 
carotte par substitution r - h, DL, DFL; BTD 
10, 436), le nam. cawotte ‘cornet de papier, 
rouleau de monnaie’ [Рівѕ.] sous 2, 528b 
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CAUDA (c.r. BTD 13, 256) et isole erronément 

le montois cahotte ‘rouleau d'argent! sous 2, 

1458b CUCURBITA, J. Herbillon, DBR 21, 71- 

87, adopte, pour la série de *cahote et var., un 

prototype *CA-HOTTA (sur *HOTTA, FEW 16, 

231a), suggéré antérieurement par Feller 

(BDW 19, 20) et plus satisfaisant aux points de 

vue phonétique, sémantique et géo-chronologi- 

que. Une contamination secondaire des pro- 

duits de *CA-HOTTA par les représentants de 

CAROTA reste possible à la limite orientale de 

l'aire homogène de *carotte (D 73) comme à 

Ma 39, 40 (types *carote + *cahote, -yote dans 

la zone de 'racine' ‘carotte’). Voir *caote ou 

*carote ‘épi de maïs’ Ni “67 (Gaz., Cult. 193); 

*cahote Ni 26, 80, syn. 45 (abbé MASSAUX: 

"aller aux *с. pour allumer le feu’) et not. 146 

«INVOLUCRE» de la noisette, D, n. 11; BALLE de 

grain, vol. ultérieur. 

5 Probablement altéré du précédent par 
contamination de CUCURBITA (liég. *cahoáde, 

nam. *ca(w)oüde ‘courge’, FEW 2, 14586). 

Voir DBR 21, 84, n. 2 et CITROUILLE, vol. ulté- 

rieur. 
6 Syn. 39 a. — Sens absent de FEW 6/1, 

338b MARIA (remarquer, à côté de ‘poupée’ 

largement répandu, ‘faisceau de feuilles ou de 

fils liés en botte (tabac, lin, chanvre...)' Nivel- 

les, LLouv. etc. et Jam. *marote ‘torche de 

laine’ BAL [LÉON. id.], bien connu en fr. de 

Belgique). 

? Masc. du précédent ou dérivé de. MAS 
‘mâle (des bêtes)’, FEW 6/1, 424a (v. aussi 

375a *MARR-, n. 9 et comparer 34-36). 

8 Syn. de 2 à D 73. — FEW 6, 338 admet 

l'altération du fr. marotte (alternance r-h, DL, 

DFL) et reprend sans restriction la documenta- 

tion liégeoise. J. HERBILLON, DBR 21, 89, 

émet, quant à lui, l'hypothése d'un rattache- 

ment au prénom MATHILDE (afr. Mahaut, 16, 

542a) et un croisement ancien avec l'emprunt 

au fr. marotte. 
? Type 'poup-ard' (pour le sens ‘torche, 

faisceau’, v. GAZ., Cult. 168, 176, 259; Sillon 

222, 435...). Ajouter l'emploi FEW 9, 604b 

*PUPPA, 
10 Ajouter la forme et le sens FEW 3, 921a 

FÜSUS ‘fuseau’ et comparer fouséye f. (fuzéy, 

vosg.) 'pomme de pin et de sapin' et le simple 

foüsse f. (fus, vosg.) ‘cône de pin” ZÉLIQZ. 

11 Comparer *bahot m. 'cupule de la faine' 

Mass., Haust, Chestr. (inc. de Goff.) et not. 

137, n. 5; not. 146, C, n. 10. Porter nos men- 

tions 15/2, 8b, abfrq. *BUKA (DBR 21,85, n. 2; 

BTD 42, 337). Rapprocher le gaum. *bahot 

[BSW 37, 297], Neufch. id. Dasn 27 classé 

FEW 21, 66a (BaldEtym. 294, 2896, 4115). 

12 Voir *bahote ‘carotte de sapin’ Ma 1 (enq. 

O. Verdin) et ranger FEW 15/2, 8b *BÜKA 

(v. n. 11). 

13 Wanne bohote f. ‘têtard de chêne’ Bast. 

20, 42 classé 15/2, ahall. BUH (ой le sens 'cóne 

de sapin' de Bast 42 manque) est à rapprocher 

de 15/2, 8b *BÜKA, de méme que les liég. bou- 

hote f. ‘creux d'arbre’ (v. not. 67, n. 9; not. 

185, A 1), Ferrières bohote, wallon bouhote 

‘gousse, enveloppe de cert. graines’ de 15/2, 

26b *Büsk- (selon REM., Gloss. et Étym. et 

phon., 43; not. 146, C; not. 173, ADD. a 13, 

n. 29). | 

4 Classé FEW 21, 71b. Pourrait représenter 

un type ‘cot-elle' ‘peau d'un fruit, gaine 

de céréales...' et dériver de l'abfrq. *KOTTA 

(+ -ELLA), FEW 16, 348a (de là le classement). 

15 «Petite pomme de pin» B 22 (comp. 11, 

n. 18); pu al®mé 1 fá ‘pour allumer le feu! Vi 

22. — Voir not. 101 POMME (détail des formes), 

DFL, BASTIN... 
16 Voir DEL et ajouter le sens de ce diminu- 

tif FEW 9, 154a POMUM. 

17 Nom de la pomme de terre à l'est. Voir 

DFL; PALW 1, 18; POMME DE TERRE, vol. ulté- 

rieur et ajouter le sens FEW 16, 96a, all. 

GRUNDBIRNE. 
18 «Grande et allongée» B 22 (comp. 9 a, n. 

15). Voir not. 103 POIRE (détail des formes), 

DFL; Wis. (‘pomme de ріп ou cône de sapin"); 

REM., Gloss., BASTIN; SCIUS (absent de VILLERS); 

FRANCARD (‘cône d'épicéa, pomme de pin")... 

19 Noir not. 127 CHÂTAIGNE, А-А“ (n. 1 pour 

le régressif masc. b), ainsi que *catin m. ‘cône 

de sapin, d'épicéa, etc. POPULAIRE [A 60]: ‘1. 

pomme de pin; 2. chátaigne' Pic. d'Ath (senti 

comme une réfection sur le nom du fruit, d'oü 

sens à inverser); HosrIN (confirmation de la 

forme et du sens ‘cône, fruit du pin, du sapin) 

et ajouter le sens FEW 2, 463a CASTANEA. Ш 

20 Proprement le nom de la noix, cf. not. 

120, A. Voir DFL et ajouter le sens FEW 4, 37a 

GALLICUS. 
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? Dérivé en -ELLU rangé FEW 21, 71b; à 
rattacher au précédent. Cf. DFL; BTD 42, 337- 
8; REM., Gloss. (syn. de 11 à Ve 39); BaldE- 
tym. 314. Comp. aussi not. 147 TROCHET DE LA 
NOISETTE, O, n. 18; 149 CHATON DE NOISETIER 
L, n. 26. 

22 Variante gutturale du précédent. Inséré 
FEW 21, 71b. Voir REM., Gloss.; BASTIN... et 
rapprocher de FEW 4, 37a. 

? Redoublement enfantin de b. Cf. DFL; 
REM., Gloss.; BTD 13, 256. 

# Cf. not. 135 GLAND, DFL, DRo... et ajou- 
ter la mention liég. FEW 4, 147b GLANS (Isere 
gyã ‘cône de pin’ ALF). 

25 Comparer le nom de l’airelle myrtille 
dans le Namurois (not. 151, B, n. 4). 

26 Proprement le nom du «fruit tapé» 
(pomme, poire, prune...) au centre et au sud- 
est du domaine. Le FEW 16, 316a, all. KETSCHE 
ne signale l'extension sémantique ‘cône de 
sapin' qu'à L 19 (d'aprés DFL); sens absent de 
Wis., BELLEFLAMME. 

?7 Comparer *róbosse ‘pomme entière cuite 
au four dans une enveloppe de pâte’ ALW 4, 
not. 172, pp. 325-6, n. 2 et 7, et wallon rábosse 
‘vieille souche d'arbre’ (not. 57, E) FEW 21, 
58a, que BaldEtym. 266 considére comme 
altéré du suivant avec influence de "bosse! par 
étymologie populaire. 

% Réponse douteuse. Comp. not. 86 TRO- 
GNON I a, n. 36 et not. 96 AVORTONS DE FRUITS, 
C4,n. 8. 

? Voir not. 78 FRUIT, A 1. FEW 3, 823b 
FRÜCTUS. 

? Par métonymie. Voir DFL; not. 173 
GENÊT Œ 16, n. 32; SEMENCE, vol. ultérieur et 
ajouter le sens FEW 11, 430a SÉMENTIA. 

3 Littéralement "'grain-ier' (-ARIU). V. 
‘graine’ ‘cône de pin’ ALF 1515 et ajouter la 
forme et le sens FEW 4, 228a GRANUM. 

? Probablement formé sur 'coque'. Voir 
тїт. cocle f. ‘écorce’ FEW 21, 61b, rapproché 
de 2, 824a COCCUM (BaldEtym. 278). — Com- 
parer le vosgien cocliche f. *pomme de pin' 
ZÉLIQZ. 

33 Туре "souch-ette' (-ITTA). Ajouter le sens 
FEW 13/2, 350b *TSUKKA et v. not. 57 SOUCHE, 
A 3. 

** Correspond à ‘carotte’ ou ‘racine’ à L 4 et 
В ‘1; ‘carotte’ à Ma ‘47 (zone de 'racinée' 

H 

‘racine’). Voir PALW I, 10; CAROTTE, vol. ulté- 
rieur; not. 56 RACINE, Á et ajouter le sens FEW 
10, 19a RADICINA. 

35 Réponses secondaires à Ph 69, D 46 (v. 1 
et 34), qui peuvent désigner une autre réalité, v. 
not. 138 SAPIN, A^, n. 6; 139 PIN, B^, n. 14; 
140 MÉLEZE, C, n. 12 et FEW 11,215a *sAPPUS. 

36 Diminutif de "cosse" ‘gousse’. Remarquer 
*cosséte 'cóne de mais, du sapin' REN. Voir 
not. 146 «INVOLUCRE» de la noisette, J 2, n. 17; 
not. 173 GENÊT a 4 b, n. 9 et ajouter le sens 
FEW 2, 826b CÓCHLEA. 

3 Voir DFL; Rem., Gloss. (cape ‘pomme 
ou poire de sapin qui contient les semences” 
My 3, d'aprés DETHIER, ms); not. 170 SUREAU, 
a 1, n. 1; 173 GENÊT a 1, n. 1... Ajouter le 
sens FEW 2, 275a CAPPA. 

38 Rapprochement avec le sens ‘écaille’? 
V. not. 123 BROU, H, n. 27 et a 5, n. 16. 

? Compléments: kasï a krap pu alumé 1 fé 
"chasser aux “cr. pour allumer le feu' Mo 23. 
Voir krap ‘cône ou pomme de sapin; les k. de 
sapin, c'est des baromet (baromètres), quand il 
va plir (pleuvoir), elles se fræmtæ (ferment) et 
quand il va faire beau, elles s ùftæ (s'ouvrent) 
Corr. — Probablement des sens ‘croûte’ (ALW 
15, not. 46, A, n. 2) ou ‘écorce’ (FEW 17, 132, 
abfrq. *SKRAPÓN, SKRAPPÓN) sans exclure une 
influence de la famille du germ. *KRAPPA, 16, 
359b (initiale cr- à l'ouest; v. not. 116 GRAPPE). 

40 Type 'peigne' (comparer ALW 5, not. 
130-131 PEIGNE, -ER: рій, - W 21; péñ, -i f. 
envir.). Emploi qui découle peut-être de 'pei- 
gne à carder' (dp. 1329). Voir aussi les noms 
du chardon à foulon ou cardére, ou ceux de la 
capitule de bardane ("peigne de sorcière’, '... 
de loup'...). Ajouter le sens FEW 8, 102-103 
PECTEM. — On spécifie que le 'p. de sapin' i z 
агаў ‘s'ouvre’. 

^! Type 'coup-elle'. Voir DFL; DBR 6, 17; 
BASTIN, Plantes (My 5); BSW 50, 555... 
Ajouter le sens FEW 2, 1556a CUPPA (ainsi que 
`сирше du hêtre” My 3, TOUSSAINT; ‘chaton de 
houblon' My 3, BASTIN). — Autres sens: “tas de 
foin’ (АІЖ 9, not. 153, F b, n. 8); 'gerbe de 
céréales' (vol. ultérieur). 

? Boudin se dit généralement *tripe à l'est 
(v. ALW 15, 172a). Voir DFL et ajouter le sens 
FEW 1, 421a *вор-. — Autre métaphore: ALW 
9, not. 154 RoULEAU de foin, T. 
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43 Diminutif de KOS FEW 2, 1255b (compa- 
rer le masc. not. 173 GENÊT, a 4, n. 11; ALW 9, 

not. 153 TAS DE FOIN, n. 11 et TAS DE CÉRÉALES, 

vol. ultérieur). 

^ Précision: «petite» H “42, 49 (opposé à 
36 a). — Type 'brebis-ette' (DL, DFL, LÉON. 

d'après PrRs...). Désigne aussi le chaton de 

noisetier (not. 149, F 2, n. 18) et celui d'au- 

tres essences (saule, peuplier, aune, bouleau, 

noyer), la capsule d'aunelle (C barbézéte Ni 

26, 80, syn. *cahote d'órgna, abbé MASSAUX, 
ms; *barbujéte MAES; etc. [influence de 

BARBA?]), l'épi de plantain (DEPR.-NOP., 

Dasc.)... V. aussi ALW 3, p. 82 (espéces de 

nuages). Ajouter le sens FEW 14, 337b 

VERVÊX. 
55 Voir DFL, MÉLIN... Ajouter le sens FEW 

16, 28b, all. GEISs ‘chèvre’ et rapprocher Stav. 

Huy gade f. ‘cône de sapin FEW 21, 71b 

(méme extension sémantique pour 'chévre', 

FEW 2, 299a CAPRA [et n. 37, 303b: róle dans 

les jeux d'enfants] et RLiR 38, 323, 327). 

46 Cf. DFL; FEW 9, 533b #puLLIUS. Emploi 
assez répandu: v. les formes fr. centrales et 

orientales FEW 9, 536a, 537b, 538b PULLUS et 

ESCOFFIER, Rem. sur le lex. d'une zone margi- 

nale..., 106. 
47 T. enfantin; comparer *cokáde, quelque- 

fois -ár (Pont) BASTIN, Plantes. Cf. DFL et 

ajouter FEW 2, 859b KOK-. m 

55 Voir DFL et ajouter le sens FEW 7, 448a 
ÔVUM. 

49 Comparer le nom de la crotte de chèvre 
passé aux capitules de bardanes (RLiR 38, 

327) et ajouter FEW 16, 407b, abfrq. *KROTTA 

(Belm. krót ‘pomme de ріп’). 

50 V. n, 49 et ajouter FEW 16, 408a. 
5! Type 'crott-elle'. Voir DFL et rapprocher 

de 16, 407b Bast[ogne] crotale f. ‘cône de 

sapin' classé FEW 21, 71b. 
3? Ajouter le sens FEW 2, 1195b CORNU et 

v. not. 170 SUREAU, ETHNOGRAPHIE 1 et CORNE, 

vol. ultérieur. 
53 V. DEL. — D'une base *KAKK- selon FEW 

21, 71b. Comparer peut-étre *djouwer al cak 

(ds máyes) ‘espèce de jeu de billes’, DL et v. 

le suivant. 
5  Proprement le nom de la bille à jouer, 

ordinairement en terre cuite (DL *máye 2). Cf. 

FEW 16, 495a, fl. MAAI (ajouter le sens). 

55 Le sens 'cóne de pin' manque à FRAN- 

CARD. Ajouter les formes belgoromanes aux 

formes vosgiennes classées FEW 16, 309b, 

ahall. KEGIL. 
56 V. DFL et ajouter la localisation FEW 1, 

608a BULLA (avec Bmanc. bul do pé et ALF). 

57 L'abbé Massaux confirme, pour Ni 26, 
*casse 4. ‘cône des conifères’, syn. 2. Sens 

probablement dérivé de *casse ‘balle’ (CARL 2; 

LÉON.; BALLE...) ou de id. ‘objet sans valeur? 

(DL, *casse 4, d'après F, G...). Cf. FEW 2, 

321b *CAPTIARE. 
55 Redoublement enfantin de 'beau', par- 

fois syn. du féminin *bébele ‘jouet; chose de 

peu de valeur'. Ajouter le sens FEW 1, 320b 

BELLUS. 
59 Précision: «petites sur le pin sylvestre». — 

Glissement sémantique à partir de ‘jouet d'en- 

fant; camelote, objet sans valeur', largement 

connu et souvent redoublé (v. HAUST, Chestr.; 

Mass.; Gloss. S'-Léger... et n. suivante). Voir 

aussi *сйуе, *cdye, nom de différentes fleurs 

(Bastin; ВТР” 9, 190-1; FEW 21, 49a; Bald- 

Etym. 224 d'aprés BTD 42, 336) et ajouter le 

sens FEW 17, 91a *SKALJA. 
99 Voir LÉON. ‘jouet, pacotille’; HOSTIN 

‘quincaille, babiole, menus objets...'. Ajouter 

le sens FEW 17, 91b *sKALJA avec difficulté 

phonétique (sk- > h-, $-) rapprocher Giv. 

cacaye ‘jouet d'enfant" [WasLET] rangé 2, 17b 

CACARE. 
61 Proprement * (petite) tête’ (DL *makète 2); 

par extension ‘sommité (fleurie)' et ‘capitule 

de diverses plantes’ (DFL; FRANCARD...). 

FEW 6/1, 71a MAKK- et not. 149 CHATON de 

noisetier, n. 27 (3?). 

62 rcoup-ette' ‘sommet’ (v. not. 60 CIME, А 

1). Ajouter le sens FEW 2, 1555b CUPPA et 

comparer le suivant. 

63 Diminutif de 'pique' (-ITTA). Ajouter 
FEW 8, 454b *PIKKARE (avec Loirel. pikyêt 
‘cône de pin’ ALF; voir aussi le masc. for. 

piquet ‘pomme de ріп’ et le simple LoireSO... 

рік ‘cône de pin’ ALLy 441, ibid. 451ab). 

64 Voir DFL et FEW 1, 547a BROCCUS. 
Comparer ailleurs les noms de la prêle (k. de 

curé, de prêcheur') ou du roseau des étangs 

(+k. de velours") СОРР. 

65 Précisions: «fruit allongé, composé d'écail- 

les, long de plus ou moins 10 cm; on s'en sert 
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comme baromètre» To 24. — Par motivation ana- 
logique, la pomme de pin réagissant aux modifi- 
cations atmosphériques par son comportement 
extérieur ("ça sert de baromèt' A 720; šëv, sert, di 
baronét, auj. -mét L 43). Pour la forme arch. en 
-п-, V. CARL 2, DEPR.-Nor., DL, DEL, DNot. etc. 
Ajouter FEW 6/2, 63a, gr. METRON. 

% Voir marquetemps m. 'pomme de pin' 
JARDEZ, Gloss. pic. 276 («les pommes de pin 
s'ouvrent ou se ferment suivant le temps, d’où 
le nom qui leur est donné») et n. 65. Ajouter 
FEW 16, 554a an. MERKI. 

67 Ajouter FEW 12, 26b sôL. Voir n. 65-66 
pour la motivation. Forme à ajouter ALW 1, c. 
92 et ALW 3, c. 3. 

55 «Allongé» To 73. — FEW 2, 1126a CONUS 
(dp. Enc 1753). Fourni concurremment à 1 à 
To 73, Na 107. 

© Absent de ГЕН: *marmouléte D “12 
(comm. J. Germain). Réduplication, cf. Tourc. 
pic. marmouléte ‘moule’ ALW 8, not. 163; 
FEW 6/3, 262a MÜSCULUS et ajouter notre 
sens. 

142. NOISETTE (carte 66) 

Q.G. 96 «noisette, noisetier; aveline; coudrier» et 97 «les noisettes sont müres».! 

"mois ‘noisette’ (A 1) occupe la plus grande 
partie du domaine wallon et des flots picards; 
le morcellement actuel de l'aire est dû à la 
pression de 'noisette' (A 2), venu du sud. 
Celle-ci s'est produite postérieurement à la 
double dérivation sur "noix' pour désigner l'ar- 
bre porteur de noisettes ayant formé "nois-ier' 
et 'nois-elier', lesquels se conservent sur une 
aire plus vaste que celle du simple; v. le com- 
mentaire de la not. 143 NOISETIER. 

Ф ALF 919; ALCB 662; ALLR 124; BRUN., 
Enq. 1077; PALW П, 11. 

A. 1. 'noix'? I. a. *neü(h), *neüch...: nc, 
-É- [et né&h'] W 10-35, ‘36, ^42, "56; H 720, 
49, 50; L 1-35, 43, 45, "50, 66, 775, 85, 87, 
90, “99, 106, 113; Ve 1-24, 31 | né, H 69 | né, 
-Æ D "17, "32, 34, 64; H 37, ‘45, 770; L 116; 
Ve 37-39, 41-44, “46; My 2; Ma 9-29; B 2, 73 
| në / né D 30; H 46; Ve 34, 40; My 1,4 | ně 
H 67, 68; Ve 32; My 3, 6; Ma 2-4 | néh / -y 
L 114 | néz W 773; H 2,53; L 39, 771, 94, 101; 
Ve 26, 35, 47; B 6 | néy / -X W 63 | néh | -š 
W 739; H 1, 726, 28 | nés Ni 20, “102; Na 1- 
101, 112-129, 135; D 7, ‘9, 15, 36, 38, 40 (ou 
nd), 68, "100 (ou nès); W 1,732, 45, ‘48, 59, 
^60, 66; H 8, 12, 720, 21, 26, 27, 38, ‘39, 42; 
L 61; Ma 50, 51, 53; B 9, 710, 12-16, ‘17 (ou 
nüš), 19, 21-33; Ne ‘18, 26, ‘27, ‘28, 33, 39, 
49, 750, 60, 63, 76 || b. *nühy, *nüch: ni B 4, 
5,7 | nàà B /1, 11, 17 (ou nés), 34 || *nâs”...: 
nüs A 7 (arch.) || c. *noüch, -ou-: nai D 110 | 
ns / nus Ат 2. 

П. a. *neu(ch): nè D 25, 26, 727, 40 (ou 
nés), 45, 46, 55, 72, 73; Ma ‘32, 40, 42 | nés 
Ph 16, 33; D 58 || b. *néch: nés D “100 (ou 
nés), 101; Ma 1, 35, 39, 43 || c. *noch: nòš D 
791; Ma 36, ‘44, 46, “48; Ne 9. 

HI. *nwéch, *nwéch...: nwés Ni 2, /5, 6, 26 
nwés / nwèš Ni 45 | nwes Ch 33, /54; Ni 79, 

^10, 11, 714, 17, ^24, 28, 39 (on dit: tin- 
inwéch?), 61, "62, ^66, 80, 85, 93 (ou nwéc), 
‘97, 98, 107; Na 107, 109, 130; W 3 | nwes 
Ch 61; Ni 19. 

IV. *nwa, *nwo, *пой...: nwa / -à To 58 | 
nwà To 48, “57; А 55 | nó,a / -à, А ‘18 | пда 
A 710, 12 | nôa To 43 | n,wa / nwò To 771 | nwo 
A 752,60 | nwò A 28 | nó, / ndi To 6 | n A2 
| nü / nu То 73 4 

2. 'noisette" ? I. *neühéte, *neüjéte, ‘nueu-, 
*ná-, *nu-...: næhèt H 8; L 39, ^50, “90, 101 | 
Zén Mo 17 (ou na), 77; Na 1, 44; Ph 53; 
Ar 1; D 72,73, 81, 84; Ne 47; Vi 6-16, 18, 21, 
22 | «nueu-» Vi ‘36 | nié- Vi 35, “42 | nii; 
Vi 46, 47 | nü- D 94, 120; Ne 32, 44 | nü / nu- 
Vi 43 | nu- Vi 25, 27, 37, 38. 

П. a. *nojéte, *nô-, *non-, *nou-, ^noó-...: 
nóZét To 37; S 19; Ch 4, 76, 16, “19, 27, 28, 43, 
63, “64; Th 24 (ou -sèr), 752, 54, “61, 62, 763, 
64-82; Ni 1, 74, 90, 112; Ph 42, “47, 54, 61, 
^67, 81-86 | -èt / -et Ph 69 | -et Ch 26; Ph 45 
(ou Zen, 79 | nóZét No 1, 2 (ou -0-), 3; To 2, 
39 (ou nwazèt), A 37 (ou nüzèt); S 1 | nó 
To 7 | nó- To 27 | nõ- Мо 75,9; S 29 (-er), 36 
(ou -et) | næ- Mo 79 (-gèt) | nō- / nū- S 37 | 
nū- Mo 1 (ou názét), 17 (ou né-), 23, 58; 
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Th "11; D 96, 7103, 113, 123-136; Ne 4, ^5, 
^10, 11, 719, 20, 721, 22, 723, 24, 31, ‘38, 51, 
57, 65, 69, 770; Vi 2 (ou n@-) | -at Ne 14-16 | 
ndi- Th 2; Ne 43 | nū- / nu- Th 14, 25; Ni 33 
| nu- То 73; S 13, 31; Th 5 || b. *nochéte": 
nô$èt Ch 72; Th 24 (ou -Zet), 29-53; Ph 6, 711, 
^14, 37 | -et Ph 15, 45 (ou Aert, 

III. *nwéjéte: nwézet Ni 36, 38, 72. 
IV. *neüzéte, *nü-: nózét Mo 1 (ou net), 

20, 729, 37-44, 64, 775 | nū- А 2, 37 (ou 
nó£ét); S 6, 10. 

V. *nwazéte..., -jéte: nwazét To 1, “36, 39 
(ou nóZét); А 1, 10, 55 | n,wä- To 48 | nwò- 
A 12, 20, 44, 50 | nò,- / nō,- To 24 | nòzèt / 
nò- To 13 | nwa- / nå- To 28 | nwazét To 99 | 
nwa- / nwà- To 94 | nwà- / n,wà- To 78 (-et). 

! Complétés par les q. 99 «trochet de noiset- 
tes» et 100 «involucre de la noisette»; les 
variantes principales figurent dans le tableau. 

? Classement des formes en fonction du 
traitement de ô + yod, aboutissant: 1? à des 
voyelles fermées généralement longues é, ü, di 
(I) ou à des voyelles ouvertes et brèves œ, è, o 

(ID résultant de la monophtongaison d'une 
diphtongue descendante; 2? par réduction de 
diphtongues descendantes, à wé, we (III) et wa, 
wo (IV) comme en francais. Noter par ailleurs 
l'amuissement du -h final de пел et de *n®h 
dans une zone allant de Dinant à Malmedy 
(celle-ci hachurée sur la carte); v. REMACLE, 
h2, 387. 

3 Agglutination de l'article indéfini féminin 
et changement de genre. 

^ Aux formes simples, ajouter MAES “notche, 
d'un primitif *noche (comparer *noch'ff *noi- 
setier' To 2: not. suivante). 

5 Aux pts en italique, le dérivé concurrence 
le simple et conserve sans doute une valeur 
diminutive. V., avec cette valeur, DL *neñhète 
‘petite noisette’. 

€ Ajouter LÉON. *neñjëte (ou *пейје), à 
comparer avec PIRS. *neñjète ‘petite quantité, 
parcelle”. 

7 Dans ces formes, -š- s'explique par l'in- 
fluence de *noch'lf ‘noisetier’ (v. not. 143, 
sous A II b). 

* Ajouter Corr. *nüzéte (synonyme de *níás ). 

143. NOISETIER (carte 67) 

О.С. 96 «noisette, noisetier; aveline; coudrier» .! 

"noisier' ‘noisetier’ (A 1) se conserve sur un 
domaine plus vaste que 'noix' 'noisette (v. 
notice précédente). En outre, *neüh'li (Pays de 
Herve), de méme que *noj If, *noáj li, *noch'li... 
(Hainaut oriental) (A 1^) constituent eux aussi 
des dérivés de 'noix' (et non des dérivés de 'noi- 
selle”, type très peu attesté et totalement inconnu 
en Belgique romane)? Au total, ‘noisetier’ (A 2) 
n'occupe que le pays gaumais (ой on trouve des 
attestations isolées des autres types) et la partie 
orientale du sud-wallon; il envahit l'ouest, sou- 
vent sous des formes francisées. 

On classe les formes selon le timbre de la 
voyelle initiale, en suivant le méme ordre que 
pour le simple. 

+ ALF 918; ALCB 663; ALLR 124; BRUN., 
Enq. 1076. 

A. 1. 'noisier".? I. *neûhf, H... *nà-, *neu-, 
*né-: n&hi D ‘17, 30, 32, 34, 46, 64; W 1, 10, 

30, 739, “42, “45 (ou D. /56, 66; H “39, ‘42, 
46-67, 68 (n&-), 69 (-,-), 70; L 1, 3, 4-14, 29 
(ou n&hli), 35, 39, 45-116; Ve 1, 26, 31, 35-47; 
My 1-3; Ma 2-20; B 2, 3,9 | -I W 21, “45, “48; 
H 8 (ou -i), 26, 38 | -i W 13 (-iy), ‘32, 35, ‘36, 
^60; H 1-8, 21, 27, “28, 37; Ve 32, 34, ‘43, “46 
| -(h)ï L 2 | -xi Ma 24; B 6 | -* Ni 102; Na 1, 
44 (ou nézèti), 49-101, 112, 7120, 127, 129, 
135; Ph 33, 53; D 7, ‘9, 15, 25, 726, 727, 36 
(ou -D, 38, 40, 58, 68, 73-84, ‘91, 101; Ma 1, 
35, 39, 40, 750, 51, 53; B 12, '14, 15-33; 
Ne 26; Vi 35 (ni&-) | - S “30; Mo 17; Na 6 (ou 
-i), 22, 92, 116; D 36, 72; В ‘10, ‘20; Ne ‘18, 
727,728 | -i Na 6, 19, 720, 30; W 59, 63; В 23 
(ou -D | -Zyé Ne 33, 39, 49, “50, 63, 76 | -Zye 
Ne 60 || nühi B 4, 5, | - B ^1 (ou nati?) | 
nd£i Ph 16 | nè- Ma 43. 

II. a. *nóji, *non-, ‘noû-, *nou-, tno-4...: 
nóZt А 37 | -í S 1 | -ï, To 73 (enq. compl., v. 
nüzi,s) | nó£i S 37 (ou nd) | - S “28, 29, 36 | 
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NOISETIER 

QO "поіѕіег' 

^ "noiselier" 

—— "noisetier', "noisettier' 
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-i Mo 75,9 | n&gi Mo 79 | nūžī Mo 23, 58; 
S 37; Th 14, 25; Ar 2; D 96, 110 | núùži To 73 
(J.H); А 713 | nai S 13, 31 | -X Th 2 | nozi 
Ni 1 (ou nòst) | no- S 19 || b. *nochí: nósi 
Ma 36, 46, “48; Ne 9. 

HI. *nwéji, *nwëji...: nwézi Ni 2, "5, 6, 26 
| nwežī Ni 85 | nwè- Ch 33, 61; Ni ^9: Na 107, 
109, 130; W 3| -ï Ch 754; Ni 39,45, 72,80,98 
|-i Ni 6 (Е.5.), 79, 11-19, 28, 61, 93, 797, 107. 

IV. *neüzier?, ^*nüzi, *noû-...: náézyé 
Mo 729, 37, 64 (ou néstsé) | «neusier» Mo ‘77 
| nózyé Mo 20 (J.H., ou néstsé) | -zy Mo 41 | 
«пеиѕід» Mo 775 | nàzi 2; S 6 | -1A 7 (ou ndi-) 
| -ï, / -ïip S 10 | ndizf A 7 (ou nü-). 

V. ‘nwézier, ‘nwa-, *nwo-..., P: nwézyé 
A 60 | «nwasier» А 757 | «-zye» To 58 (ou nwas- 
гуё) | «nwazyæ» | «nwo-» А “52 | «nwosier» 
A 50 (ou «nwos{è)tyæ») | nwozyd А 28 | 
nwózya А ^20 | mat. To 36 | Xi, To 43 | 
-Z é To 48 (nwà-) | «-žyæ» А “18 (nwà-) | «jer» 
To 99 | -Ze? А 55 | nó,Ziyé To 24 | «no, jiyé» 
A ‘13 | nwozé To ‘71. 

17. 'nois-elier'. I. *neüh'li, *nuch-...: náAli 
L 19, 29 (quelquefois, v. nci), ‘32, 43; Ve 6, 
8, ‘15 | -i Ve 24 | nusli Vi 43 (H. v. nusti). 

П. a. *noj'li, *noáj-...: nòžlī Ch 16, “19, 26. 
63, “64, 72; Th 24 (ou nòs-), 54, 62, 767, 72, 
73; Ph "11, 42, 45 (ou nòs-), 61, 81 | - Ch 27, 
28 | -i Ch 4, 43; Th 64, 82; Ph 69 (ou nòsIi), 
79, 86 | nali D 7100; Ne 4, ^5 || b. *noch'li: 
nóslt Th 24, 29-53; Ph 6, 15, 37, 45, 47, 69. 

Ш. *neüz'lier*: n@zlyé Mo 42. 
2. 'noisetier / noisettier'. I. a. *neüch'tie, 

*nüch'ti, *neuch'ti...: néstyè Ne 47 | nuésti 
Vi “48 | nüsti B ^1 (2, v. пйх?) | nusti Vi 43 | 
nèsti Vi 46 (enq. compl., v. nü£éti) || b. *neû- 
jètî, *ná-...: neri Na 44; Ar 1; Vi 6-13, 721, 
22 | -i Na 23 | «nueujéti» Vi “36 | niZeti Vi 47 
| «nieujéti» Vi “42 | nüzéti D 94, 120: Ne 32, 
44 | -ï Vi 37, 38 | -i Vi 25, 27, 46 (Т.Н. v. 
nèsti). 

II. a. *nôch'tí, *noüch'tië, *noch'tí...: nósti 
No 1; To 7 | nó- No 2 | nósti To 27 | nastyè 
Mo 1 | пат Th 5 | nosti To 2; Ph 54 | -Y Ni 1 
|| b. *noüjeti, *no-...: naizèri D “103, 113, 123, 

7129, 132, 136; Ne 11, 20, 722, 723, 24, 31, 
^38, 51, 57, 69; Vi 2 (n@-) | -i Ni 33; Ne 770 | 
-#а Ne 14-16 | naiZétf Ne 43 | -i Ne ‘70 | nò- 
Ph 84 | -i / - Ni 90 | -i / -ï Ni 12. 

HI. *nwéjetb...: nwèzèti Ni 36 (ou n wè-), 
38 | n Zett Ni “35. 

IV. *neüs'ti...: nést Mo 44 | -tšé Mo 20, 64. 
V. *nwas'tier, *nwach-...: «nwastier» To 1 | 

nwast'yé No 3 | -tyé A 1 | nwástyé To 58 | 
nwostï,; А 12 (ou noaš-) | re А 44 (ou nwas-) 
| «-s(é)tya» А 50 | nôsté To 13 | nwast'yé 
A 44 | noastt,, A ^10, 12 | nwástsé To 78 (ou 
n,a3-) | nwdsti, | nwás- To 94 | nàsté To 28. 

B. 'coudre / coudrier' (à l'exclusion de déri- 
vés de "noix') My 4; Ма 29, 42; B 115 

' Complétée par les q. 55 «avec le coudrier, 
on fait des "chinons"» et 98 «chaton (de noise- 
tier)». Les variantes sont intégrées dans le 
tableau. 

2 Pour l'extension de 'noiselle', v. FEW 7, 
257a NÜX. 

3 'noisier' est rattaché à tort à *NÜCARIUS 
par FEW 7, 225a; v. spécialement n. 2, 226a: 
«Bei dieser gruppe ist es schwer zu entschei- 
den, ob neue ablt. von noix < NÜCE vorliegt, 
oder aber umgestaltung von noyer unter dem 
einfluss von noiz.» Comme dérivé roman de 
‘noix’, 'noisier' doit figurer sous NÜx (7, 257a, 
sous d, à la suite de 'noix' ‘noisette’). 

^ Ajouter Maes *nójí (synonyme de *nój'ti, 
forme de ГЕН), SiG. nougié (EH *noûj tiè). 

? Ajouter CoPP. *nwèjf, "méi"? (synonyme 
de *пој?, “noj ti, formes relevées par ГЕН). 

° Comparer DELM., SIG. neusier, -sié et 
DELM. neuselier. 

7 Partout ailleurs, "coudre / Aert coexiste 
avec 'noisier / -etier', ce qui détermine des 
spécialisations sémantiques; v. not. 144 cou- 
DRIER, introduction et n. 3, 4. 

° Périphrases: "arbre aux noix': òp 6 n&h 
L 750 (arch., ou *neühf); ‘arbre à / aux noiset- 
tes": arp а nózét No 3. — Réponse approxima- 
tive: *nóyf To 7 (q. 55); v. not. 121 NOYER, n. 7. 
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144. COUDRIER (carte 68) 

Q.G. 55 «avec le coudrier on fait des *chinons"; tresser des "chinons”» et 

96 «noisette, noisetier; aveline; coudrier». 

Les continuateurs de *COLURUS (forme issue 

par métathèse de CORULUS / CORYLUS) se main- 

tiennent bien vivants dans l'aire wallonne 

(à l'exception de ses franges septentrionales: 

Brabant wallon, Hesbaye, Pays de Herve, et 

occidentale: région de Charleroi) et dans l'aire 

lorraine; ils manquent en revanche totalement 

dans l'aire picarde. 
Partout oü ils sont attestés, 'coudre' et 'cou- 

drier' (respectivement A 1 et 2), rarement 'cou- 

drille' et 'coudraille' (A 3 et 4), coexistent avec 

'noisier', 'noiselier', 'noisetier' (v. not. 143) 

les premiers évoquant l'arbuste sauvage dont 

on exploite le bois, les seconds l’arbuste, en 
général cultivé, dont on récolte les fruits. La 

coexistence de 'coudre' et de 'coudrier' déter- 

mine, d'autre part, la spécialisation du simple 

dans le sens ‘baguette flexible du coudrier' ou 

‘languette d'écorce du coudrier’ ̂  
Pour d'autres continuateurs de COLYRUS, v. 

ci-dessus, not. 132 soRBIER, C-C^; ALW 8, 

not. 102 RAINETTE VERTE (type «grenouille du 

coudrier»). 

Ф FEW 2, 1240b (simple), 1241a (dérivés) 

CORYLUS. 

A. 1. a. *córe, *сойге?...: kőr, -ó- Ch “54, 

61, 72; Na 6, 19, 22, 59 (rare), 69, 79, 99-107, 

112, 116, “118, 127, 129; Ph 6, 37, 42, 54, 69 

(enq. compl.), 81; Ar 1; D 7, 15, 25, 30, 34, 36, 

38 (A. Lebrun), 40, 58, 64, 73, 81, 84, ^91, 
^100, 120 J.H); W 45; Н 728, 38, 50, 67, 68; 

L 66, 106-116; Ve 31-47; Ma 2-19, 20, 24, 29, 

51; B 2-5, 7-12, ‘19, 21, 22, 27; Ne 4,75, 14, 

16; Vi 43 | kõr, -44- Ni ‘97; Na 30, 49, 109, 
135; Ph 15, 16, 45, 53; D 94, 101 | kūr Th 43, 
46, ‘51, 53, 54, 62, 64, 72, 73; Ne 26 l| b. 

*cóne: kón My. 
2. a. *córi, -i..., ^con-, *coü-: kóri Na 69; 

Ph 54, 61, 81, 84; Ar 2; D ‘10, 36, 46, 68, 91, 

110-120, “129, 132, ‘141; H 760; Ma 1, 19, 20, 

29, 39-53; В 5-7, 11-21, 24, 27, "31, 33; Ne 9- 

14, 20, 24, 32, /38, 43, 44, 51, 57, 69; Vi 2, 18, 

21,43 | -ï / -ï D 123 | -7 D 136; Ne 65; Vi 38 

| -ï / -i Ph 69, 86: Ne 31; Vi 6, 8 | -ï / -i Vi 37 | | 

i 

-i Ph 79; D 64; B 9, ‘14; Ne ‘70; Vi 25 | -rye 

Ne 33, 39, 63 | kêri / -i Vi 27 | -i Vi 13 | kó"rï 

Ph ‘47: Ma 36 | kő- / kō- Ph 42; Ar 1; Ne 722, 
^23 | kri Na 109 (rare); D 94, 101 | kő- / kū- 

Ne 16 | kū- B 28; Vi 16 (v. kari) | -i Th 64, 72 

| -ryé Ne 47 (kau), 49, 50, 76 || b. *самтї...: 
kawri (J.H / -i (ÊL) Vi 47 | -i; (M. Hanuse) 
/ -i (R. Thiéry et A. Lecoq) Vi 46 || c. *cou- 
dri(er): kudri To 37 | «-ier» А /57. 

3. *córíiye, *coü-^: kóriy Vi 22 | kari Vi 16 
(q. 56, mais Ле kiri" q. 55). 

4. *córaye, *cou-, *cwo-"...: kóray Ph 33 | 
«couraie» Vi “42 | kworäy Vi 736. 

B. а. 'noisier', 'noiselier, 'noisetier: v. not. 

143; l'un des types est spontanément apparu à 

la q. 55 à To 24, 28, 48; A 2, 28, 44, 60; 

Mo 23, 37, 41; S 6, 10 (JH.), 13, 31; Ch “64; 

Th 25, 29, 43, 54, 64, 73, 82; Ni 19, 20, 72, 

112 (J.H.); Na 1, 6, 19, 22, 44, 59, "120, 130; 

Ph ‘11; Ar 1 (Ch. G; D 34, 38, 68-73, 132; 

H 37, 42, 46, 49, 53; L 1, 61, “90, “99, 101; 

Ve 1, 31, 32, 40; Ma 3, 4, 20; В 71, 15, 27; 

Ne 60; Vi 35 || b. "sauvage ni sávac n. Н “28 
(ou A 1); B 24 | sà- -- Ni 20; Н 37 | só- -- 
Na 107 (ou A 1) || "п. sauvage": n. sóvaš To 99; 
A 7.8 

! Les variantes sont incorporées dans le 

tableau des formes. 

? Sauf à My 4; Ma 29, 42; B 11, qui connais- 
sent exclusivement 'coudre' / '-ier'; v. not. 143 

NOISETIER, B. 

3 V. l'intitulé de la q. 55; pour thinon, *chi- 
non... ‘lamelle détachée d'une pousse de cou- 

drier et servant à tresser des paniers', v. vol. 

ultérieur, Le sens ‘bois de coudrier’ de 'coudre' 

et 'coudrier' ressort de la détermination par 

l'article partitif ("de la' Na 6, 22, 127; Ph 53, 

54; D 7, 25, 36, ‘100; H 50 (ou 'des'); L 106, 

116 (ou 'des'); Ve 37, 39, 42, 47; My 6; Ma 9 

(ou 'des"), 20, 51; B 2, 3, 12, 21, 27; Ne 14 (ou 

"des'), 16; Vi 43; 'du' (*do, *dou) Ch 61; 

Na 107; D 38; Ve 40); de l'utilisation du syn- 

tagme ‘bois de coudre’ Na 6; My 2; Ma 12, 19. 
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'córe 

*coüre 

‘cône 

"ӨР? 

"coüri, -iè 

"самт? 

*coudri 

“côrive, *сой- 

*córaye 

Ò 
Œ 
° 
I 
k 
+ 

A 
V 
g 'cór(é)tier 

^ 1° Le sens ‘(jeune) pousse du coudrier’ 
de 'coudre' est relevé à Th 73; Na 99 (belle 
branche sans branchette); Ph 42 (quand c'est 
coupé), 45, 54 (id.); D 30, 34; H 38 (*des djó- 
nés córes), Ma 9 (c'est ‘lès gros bwès dés 
neühís). Le pluriel ("avec des c.', "-- les --') 
doit aussi étre l'indice de cette signification: 
Ni 97: Na 19, 30, 49, 69, 79, 99, 101, 112, 
116, 129, 135; Ph 6, 42; D 15, 40, 58, 64, 81, 
84, 94; H 50 (ou ‘de la’), 67; L 45, 66, 116 
Gd); Ve 44; My 1; Ma 2,9, 19; B 7, 11, 22; 
Ne 14 (ou "де Ја"), 26; on précisera toutefois 
qu'en quelques points du nord-est, dé pourrait 
représenter 'du' et non 'des' (v. ALW 2, c. 3). 
Les dictionnaires confirment cette évolution 
sémantique: v. spécialement PIRS., LÉON., 
BALLE, BRUN., Enq. et FEW, l.c. — 2? Le sens 
‘languette d'écorce du coudrier' est noté à 
Ph 37, 81. Comparer encore les réponses: 
‘avec la *pélake du noisetier’ Na 44; "avec 
‘dès finès coches ou dés pèlakes de noisetier’ 
Na 1. 

5 Genre. "coudre' est généralement féminin 
en B.R., ce qu'indique la forme des articles: 

TOME 6 
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"de Іа", 'une'; cependant, il est sûrement mas- 
culin à Ch 61 (*dou); Na 107 (*do L.V.); Ph 69 
Cun); D 38 (do); L 113; Ve 35 ("ип"), 40 
(do); B 4 (on), 5. En quelques pts, on ne peut 
déterminer le genre: absence d'article; article 
défini; forme dé qui, le plus souvent, doit cor- 
respondre à 'des', mais qui, en certains pts, 
peut représenter "du? (v. n. 4); article "les". Les 
lexiques donnent en général *córe, *coüre 
comme féminin (lorsque le genre est noté); 
féminin ou masculin Pirs., masculin Scius, 
s'opposant à fémininVILL. 

° À ajouter FEW 2, 1241b CORYLUS, prés de 
"coudraille'; noter l’hésitation à Vi 16. 

7 Gloss. S'-Léger *couóraye. Au sud de l'ar- 
rondissement de Vi, -âye pourrait aussi repré- 
senter '-ée'; or 'coudrée' est attesté en lorrain. 

* Réponses probablement erronées: 1? *có- 
r()tí,,...: kóréti, To 73; kurtyé Ni 11; les 
types 'coudrette' et 'coudretier" s'appliquent 
en général au sorbier (v. not. 132, С-С?; — 
2? *cwégnollt, *co-: kwéfidili / -ñu- L 3; kò- 
L 35; type 'cornouiller' (v. FEW 2, 1205b 
CORNUS; not. 132 SORBIER, autres réponses). 
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145. NOISETTE AVELINE 

Q.G. 96 «noisette; noisetier; noisette aveline». 

Les dénominations les plus remarquables 

découlent de l'origine de la grosse variété de 

noisette cultivée, importée de Lombardie. 

Le classement sépare les formations autoch- 

tones (A 1) des formes empruntées à all. lom- 

bardische (nuss) (A^) et à all. bartnuss (A); 

v. FEW 5, 160, LANGOBARDUS ? 

A. 1. ("noix') ämbarde: /äbart L 19 || 2. 
"noix de / des' *Lombárs...: di lêbar Ni 112 

(J.H) | di lóbó Na 22 | de lóbar Ni 38, 39 | de 
lóbár Ni 112 (enq. compl.) || 3. a. "noix dei 
*Lombardiye: d lóbardiy H 69 (grosse noi- 

sette cultivée) || b. "lombárdiye...: /óbàrdiy 
Н 27 | -i Ve 26 | lóbardiy Ve 1 || 4. a. lombar- 
dia, -bária (m.): lóbardya H 1 (aveline), 8 

(avelinier) | -bárya H “38 (id., synonyme de 
*franc neühi) || b. "noix dei *lombardé: du 
lóbarde Ve 31. 
АА a. ‘lombardisse, -îse (f.)...: /6bardis 

D 34: L 7, 32, 87, 106 (?), ‘115 | -is W ‘39 | 

lóbardis Ve 8, 24 | -is Ve 6 || b. "noix dei *lom- 
bardisse...: di lóbardis Н 50 | d lóbardis 

L 116 (-dr-); Ma 3-9 | di lóbardis L 43. 
A” 5 1. *bardouhe: barduh L 66 || 2. a. n. 

*barbüse*: barbüs A 2, 50, 60 || b. “n «bar- 

bue» A 28, 60 || c. mi *à barbe: а barp 
Mo 20. 

В. 1. ‘franche ni" fräk Na 1, 6, 19, 79, 99, 

101, 109, 116, 120, 127, 130, 135; Ph 42, "47; 

Ar 2; D 7, 26 (noisette de jardin), 36, 38, 64, 

73, 84, ‘91, 94, 96, 101; Ve 41, 47; Ma 1, 2, 

19, 20, 36, 39 (elles sont *longoyes?), 43, 51; 

B 2, 73, 4 (plus longues que les *grozès n.), 9- 

22 | frók Ni 19; W 3; H 37 | таё D 120, 136; 
B 30, ‘32, 33; Ne 11, 24, 31, 39, 44, 49 (ou 

*grosse n), 51, 63-76; Vi 6, ‘21, 22 | frás Vi 8 

|| 2. "grosse ni: gròs Ni 20; H 21: Ar 1; B 4, 
24; Ne 49 || 3. "rouge п: roë H 726, 53; B 15? 

|| 4. "п. de Saint-Remi’: de sé rmi Th 25 (sé), 

43, 72, 73 | dè sé rémi Th 54 [| 4". "n. "dés 

stierníis'!! dè sryèrni Mo 9 (des jardins) || 

rn. Saint-Jean*:? sé да Th 53 (plus longue et 

plus plate) || 5. "п. de / des dame(s)':? dé dam 
Vi 27, 37 || 6. "а. de / du cheval": di ёб 
Na 135 (M. Piette) | du -- Ni 61 || 7. 'n. de 

maillet:!^ d mayd A 2 (plus grosses que les 

*barbáses) | dæ maya А 37. 

! On remarquera que тїї. frm. aveline 

‘grosse noisette cultivée’, issu par substitution 

de suffixe et spécialisation sémantique de mfr. 

frm. avelaine, appartient à un groupe panroman 

de désignations de la noisette (roum. alună, it. 

esp. cat. avellana, pg. avelã...) continuant, 

selon un processus de formation analogue, 

(nux) ABELLANA proprement 'noix d'Abella 

(ville de Campanie oü la noisette était produite 

en grande quantité)’; v. FEW 24, 28 ABELLANA. 

? Dans le tableau 'n.' représente selon les lieux 

"noix' ou "noisette": se reporter à la not. 142. 

3 Type 'lombardeau'; le méme mot est plus 

largement connu au sens 'bette'; v. vol. 7 

(à paraitre). 

4 Les finales -isse et -fse, adaptées du suf- 

fixe adjectival allemand, correspondent respec- 

tivement aux produits de -iCIU, -A (> №. -187, 

-isse) et de -TTIA (fr. Jee, adapté еп w. -ise, cf. 

liég. frankíse...). — V. DL *(neüh di) lombar- 

dise, -- -isse, f., ‘aveline, noisette. franche à 

longues barbes'; VILL., SCIUS, BASTIN, Plantes 

*lombardisse, m. = SciUs donne encore *bár- 

bisse, f., ‘espèce de noisette’, qui doit proba- 

blement étre interprété comme une altération 

de *lombardisse sur *bárb-, radical de "barbe", 

parce qu'il s'agit d'une variété «à longues bar- 

bes» (cf. DL); v. aussi n. 6. 

5 Réfection de all. bartnuss sur l'interjec- 
tion *bardouhe (et variantes) ‘patatras’ DL. 

6 D'aveline possède effectivement de lon- 

gues barbes (cf. définition du DL), mais ‘bar- 

buse' (fém. analogique de "barbu?) (ici sous а) 

est ici la remotivation secondaire de bartnuss 

ou de son équivalent flamand; de là, secondai- 

rement, 'barbue' (b) et ‘à barbe' (c). Comparer 

Scius *bárbisse, altéré de *lombardisse (n. 4). 

7 Pour le sens de ‘franc, у. FEW 15/2, 169a 

FRANK: mfr. frm. franc (d'un arbre) ‘qui pro- 

duit des fruits doux sans avoir été greffé’, et le 

t. 'franche noix' cité pour la Gaume et les 

Ardennes frangaises. Ajouter BALLE "franche 
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nochéte (ou *n. dé Sint-R'mi) ‘noisette de cul- | 
ture”, distingué de la *grosse nochéte ‘noisette 
aveline'. — L'avelinier est appelé: "franc noi- 
sier: fra n. Na 126; Ma 24, 46; B 22; fra H 38; 
"noisier de courtil / courtiseau [jardin]': n. t 
karti Ph 81; n. t kothé L 4. 

° V. DL "Iongou, -owe ‘de forme allongée’: 
FEW 5, 409b LONGUS. 

? Autres formations analogues: ‘belle n.: 
bèl Ne 26; 'greffée n.': grèfé Ve 44; "double 
n.: dubl& To 7. 

? Ajouter BALLE *nochéte dé Sint-R'mi 
‘noisette de culture” (v. п. 7), DEPR.-Nop. tnoñ- 
Jéte dé Sé-R'mi (sans définition). — La fête de 
saint Remi (1*' octobre) correspond à l'époque 
de la récolte des noisettes; v. les dictons rele- 
vés en marge de la q. 97 «les noisettes sont 
müres» (not. 148, n. 9) et comparer ALW 3 
189 ('Saint-Remi' automne"). 

! Altération du type précédent sous l'at- 
traction de la famille de sTÉRNÉRE, d'oü 
*(é)stiérni ‘pourvoir de litière’; v. FEW 12, 
259b et vol. ultérieur. 

H 

2 De nombreux fruits et plantes sont dits 
"de (la) Saint-Jean' (25 juin) (v. FEW 5, 47b- 
48a JOHANNES; comparer encore ALW 3, 353-4 
pour les coutumes de la Saint-Jean); le déter- 
minant surprend cependant pour la noisette, 
qui n'est müre qu'en automne. 

? Motivation: "de dame" pourrait signaler 
un fruit de qualité supérieure (comparer 'gro- 
seille de mademoiselle / de madame" ‘groseille 
rouge’, not. 111, ADD., П 1 a); ‘de cheval? 
qualifie un fruit plus gros que le fruit ordinaire 
(comparer '*gaye de cheval" ‘grosse noix, not. 
120, ADD., 2). 

^ Motivation: que l'on casse au maillet 
(comparer Furetiére 1690, s.v. avelline: «fruit 
rond qui ressemble à la noisette, et est enfer- 
mée dans une coque assez dure»). 

15 Réponse approximative: *góke To 24; v. 
not. 120 мох. — Ajouter, d'après les sources 
livresques: 1? BASTIN, Plantes *пей d' Mou- 
zèle; — 2° DL *neñh(f) d'Espagne, synonyme 
arch. de *neüh(t) d’ lombardisse. 

146. «INVOLUCRE» de la noisette 

О.С. 100 «l'involucre ou “barbe” de la noisette». 

En un assez grand nombre de points, la 
question, qui visait l'enveloppe tendre cou- 
vrant la coquille de la noisette, n'a pas obtenu 
de réponse, soit que le mot involucre n'y ait 
pas été сотргіѕ, soit que la notion n'y soit 
pas lexicalisée. La question a d'autre part 
recueilli des mots qui ont été explicitement 
définis par ‘coque’, ‘coquille’ ou 'écale', ces 
termes français étant jugés synonymes par 
Haust et ses successeurs.” Toutes les réponses 
figurent dans le tableau avec les précisions 
utiles; lorsque le mot signifie ‘coque’, le 
point est entre crochets. 

On se contente ici d'un commentaire trés 
bref, la plupart des types ayant aussi été rele- 
vés avec le sens ‘brou de noix’ (v. not. 123), 
certains d'entre eux avec le sens ‘cosse de 
genêt” (v. not. 173, ADD., а); on les retrouvera 
encore dans d'autres volumes pour les notions 
gousse d'ail, cosse de pois, coquille d'ceuf, etc. 
V. aussi les dérivés verbaux de ces mots à la 
not. 124 ÉCALER. 

A. 13 *hífe, *hüfe, *hyéfe, *chéfe: Arf 
Ve [31] | hif L 113, 114; Ve 6, 8 | xëf B 7 (| 
$ëf B “19, [22]. 

2. *hifion, *hyî-, *hyé-, *há-...: Aifyó My 4 | 
yi- My 3, 6 | xë B 4 | hū- Ve 37, 39, 40, 44; 
My 1 (-0), 2 (-ôn) | fü- Ve 42. 

ВА 1. *háfe, *cháfe, A. -ó-, *scófe, *c(r)afe. ..: 
hàf D 34; L 116; Ma 2, 19, 24, [42] | saf [B 24] | 
$àf [Ma 29] | $ôf Ma 39 | $óf Ma 1, 36 (aussi ~ 
"don ['d'oeuf^]) | skóf Ne 14 | kaf ou kraf? Vi 47. 

2. *hyava, *chava: yava Ma 20 (aussi brou, 
gousse vide, écorce légère de la jeune pomme 
de terre) | Saya Ma 29. 

3. *scafe, ‘café, -i;...: skafé [Ne 51] | kafé“ 
Vi 721, 22, 27 | -ře Vi 37, ‘42 | čafyē Ne [9] 
(involucre de la faîne). 

4. *cafót: kafó Vi [25] (gousse de pois, de 
haricots) | -ó Vi 43. 

5. *é(s)cafote, *cafote...: éskafót A 44; Mo 42 
Cèl тёге ~ dèl п. ‘la tendre --”), 70; S 31; Ch 16; 
Th [43] | -ot Mo 20 | ekafót Mo 64 | -kà- A “18 
«-ká-» А 713 | «kafottes» Mo 775. 
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6. *scafié: skafyé D [110], 136 (aussi coque). 
7. *chafiéte, *sca-: šafyët В /32 (à Burnon) | 

skafyét Ch 72 (?); B 28, 732, 33; Ne [47], 60, 

63 (aussi coque). 
8. *(é)scafion, *éc-...: skafyó Ch 63, '64; 

Ar 1; [D 123] | -fivô Ph 86 | èskafyô [Th 54], 
Ph [6], 45 (aussi coque) | ék- To 99 | è- 
Ne [26], 65. 

9. *(e)scafiot...: skafyó Ch 4 | -o S 19 (aussi 
. coque) | -fiyó [Ph 84] | éskafyo S 13; Ni 33, 36, 

38 | -o $ 1 | -ó Мо 5 (ou '-eau'?) | -6 S 10 (id.) 
| -fiyó Ne 69 (aussi coque). 

10. *chafiote, *(é)scafiote, *scó-, "fafiote, 

*cafiote: šafyót Ma 40, 43, 46, 53; B 16, 22, 

30, ‘32 | skafyôt Ni 39 (surtout noix), [85]; 
Na 1, /15, 20, [44], 69, 79, 99, 109, 112, 116, 
^120, 129, 130; Ph 16 (aussi coque); Ar 1 

(autre enq.: *scafion); D 15, 36, 38, 40 (aussi 

coque), [68], 72, 73, 94, [120], 123; Ma [40]; 

Ne [20], [26] | skófyót D 81 | éskafyót Th [29]. 

46, 51, 53, 54; Ni 107 (é/is-: aussi coque), 112 

(mieux que *pelake); Na 49, 101; Ph 6 | fafyo? 
Ph 15 | kafyót Ma 42. 

11. *(ë)scaflote, *faflote: skaflòt Ni 2, 75, 

17-20, 93; Na 1, 79 (quelquefois), 84 (ou fa-); 

Ph 69, 79, 84; D 110; W 3; Ne 44 (aussi 

‘coque’, eng. compl.; seulement ‘coque’, J.H.) 

| éskaflót Th 64-72, [73]; Ni 11, [61]; Ph 54, 81 

| éka- Vi 2 | faflót Na 84. 
12. *décafotage: dèkafotaÿ А 12. 
С! *bahote, *bou-: bahot Ve 35; B 6 | bu- 

B 2. 
D." *ca(h)ote: kahot Ni “97. 

E.? *scarbote: skarbót Ma 51; B 714, 21,24 

(M. Schaak; pas de réponse de l'autre témoin), 

27; Ne 49 (aussi coque). 

F.5 *hágne, *chágne, *scógne...: Лай L 45, 
[116]; H [8] | hòa L 29, “90, 94; Ve 1 (?), 24 | 
hôfi L 32 (*véte ~) | šåñ D 30 | skóñ Na [ 15], 

[44]; Ph 42; D [72]. 
G.^ “babe, -4-, -ô-, ‘bârbe, ‘barbe: bap 

L ‘99; B 73, 5, [11] (dul ~: pour noix de coco, 

par ех.) | bàp H 38 (Gives), 67-69 | bòp L 1, 
14; Ve 26 | bop L 66, 101; Ma 39 | bóp Ni 98, 
^102; Na 135; D 38 (J. Nollet), 96 | bárp Ch 43 

| barp Mo 20 (non usité), 29; Th 82; Vi 46 (?) 

| barb А “52, 60 | «barbe» А 28 | bárbe To “57. 

Н. 1. *ho(s): hò Ve 32. 

2. *choche, *scosse: #0 Na 30 | skós Ni 85. 
1.16 *scwace: skwas Ar 1. 

JI? 1. tcosse: kòs To 71; A 1,2 (2). 7 ©), 

28; Mo 64. 

2. *cosséte: kóset Ne 44 (J.H.). 

K.5 *wáde, -4-: wat H 28 | wär W 13, 59 | 

wàt L 39. 
L.? *calot: kalo Vi 13. 
M2 *tchape: cap Vi 38 (?). 

N. *inv'lope: évióp Th 25. 

O2! 1. "mouche: muš Th 73 (?); D 101. 

2. *mouchió: mušió Vi 46. 

P2! 1. *pia: руа W 63 || 2. *pélote, Joke, 
Јаке: pelót D 46 | -òk Н 37 | -ak Ni 112 || 
3. *plure: plur To 78. 

! [I n'est probablement pas exact en parlant 

des noisettes; cf. LITTRÉ involucre *t. de bota- 

nique, réunion de bractées formant autour 

d'une fleur, d'un capitule, à la base d'une 

ombelle, une enveloppe générale ou une sorte 

de colerette”; FEW 4, 805a INVOLUCRUM. 

2 Cf. encore DL *Aífe ‘2. écale, coquille (de 

noix, de noisette); 3. écale, coque, coquille 

(d'œuf); 4. cosse, gousse, écale (de pois, de 

fève), *hágne di djéye, di neüh, d'amande 

‘coque ou écale'. Le Petit Robert, cependant, 

définit écale par ‘enveloppe recouvrant la coque 

des noix, noisettes, amandes, châtaignes”; il 

s’agit donc précisément de la notion visée par la 

question. Pour la clarté, on évite ici le mot écale 

et on généralise coque dans les définitions. 

3 V, BASTIN, Plantes *hífion ‘gousse (de 
pois, de fève), involucre (de noisette)’: FEW 

17, 23a SCELIVA 1 (où on corrigera les formes 

malmédiennes). 

4 Étymologie. Haust, DL associe dans un 

seul article *hîfe, -u-, -é- (ici sous A) et les for- 

mes en -â-, â- (ici sous B). On s'aligne sur le 

classement du FEW, lequel isole les types en 

-a-, bref ou long, sous КАР, FEW 16, 293b. 

Les types classés ici de 1 à 12 s'analysent res- 

pectivement en 'eschafe' (1), 'eschafail" (2), 

"eau? (3), '-ot' (4), '-otte' (5), '-illeau' (6), 

'-illette" (7), '-illon' (8), "-Шог (9), '-illotte' 

(10), "-elotte' (11), "de(s)cafotage' (12). L'exis- 

tence de nombreux doubles dérivés à premier 

élément suffixal '-ill-* (parfois '-е1-') s'explique 

par le fait que les substantifs sont liés à des ver- 

bes en "-iller' (parfois '-eler") signifiant ‘écaler”: 

cf. not. 124, D. — Pour les formes en faf-, v. n. 9. 
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? V. aussi not. 123 BROU, F II a. 
° V. LiÉG. *café ‘cupule de la noisette..."; 

d'où *écaftr ['-iller'] ‘écosser; ôter la cupule 
des noisettes”. 

7 Ajouter Mass. *cafiéte ‘cupule des fruits 
secs’; d’où *cafir ‘décortiquer, enlever les noi- 
settes de leur cupule, les pois de leur cosse’. 

* V. REN. *écafion 'coque de la noix, brou, 
enveloppe de la noisette, écale?. 

? On considére ici les formes en *faf- 
Cfafiote, "faflote... comme des altérations 
secondaires de formes en *scaf-, peut-étre sous 
l'influence d'un autre mot; cf. liég. faflote 
'corpuscule (dans un liquide); chose sans 
valeur, etc", FEW 3, 367a ЕАР-. 

10 V. FEW 15/2, 8b, BUK, Grandménil bou- 
hote ‘involucre (de la noisette)”. — Ajouter 
*bahot *cupule de la faine" Vi 22 (q. 35); pour 
ce dernier type, v. aussi not. 141 CÓNE DE SAPIN, 
7. — Pour l'étymologie de ce mot et de sa 
famille, v. aussi not. 185 ARBRE TÉTARD, n. 1. 

1! Proprement ‘sachet, cornet’, d’où divers 
sens secondaires; v. HERBILLON, DBR 21, 
1964, 71-94; ici méme, not. 141 CÔNE DE 
SAPIN, 2 et n. 4 (étymologie). 

12 V. FEW 11, 289ab, SCARABAEUS ('escarbo- 
ter! ‘émonder’; 'escarbot' ‘châtaigne’); 17, 56b 
SCHRABBEN ('escarboter' ‘creuser’; '(es)carbote' 
‘objet creux"). Comparer *harbote, etc. ‘chétron 
du coffre’ (ALW 4, 176b), *scarbote, etc. ‘bou- 
sier’, rattaché à SCARABEUS (ALW 8, 286ab); ici 
méme, not. 123 BROU, H; not. 67 arbre CREUX, 
А-А”. 

5 Type 'escharne'; FEW 2, 387a CARO. 
Comparer not. 123 BROU, D. 

" En région liégeoise, c'est peut-être le 
terme propre: comparer DL *bábe d'ine péne 

‘barbe d'une plume [pour écrire]', *bábes di 
pête ‘barbes ou pointes d'en". Mais il pourrait 
s'agir ailleurs d'une traduction littérale de la 
question. V. FEW 1, 245a, BARBA (sens ‘barbe 
des céréales’, etc). 

5 Au méme point, ‘brou de noix’, not. 133, 
K. Comparer DL “ko (ou *hos) ‘grain (de blé, 
surtout d'épeautre), battu et mondé', *hossin 
(G) 'partie la plus légère de la balle d'épeau- 
tre” et vol. ultérieur. FEW 3, 283a EXCUTERE. 

16 Type 'écorce'; comparer not. 61. À clas- 
ser FEW 11, 328b SCORTEA, auprès de apr. 
escorsa 'écale de noix’, escorgo ‘cosse de 
pois, pelure de pomme, etc.' On remarquera 
que le FEW range sous COCHLEA, 2, 826a, 
d'autres formes qui s'analysent en 'écorce', 
entre autres Paris écorce ‘cosse’, ardch. id., en 
précisant, n. 2: «Hier ist das naheliegende 
écorce 'schale' hineingelegt worden.» 

7 V. Corr. *cosse ‘involucre de la noisette’. 
FEW 2, 826ab COCHLEA. Comparer not. 173 
GENET, ADD., а, 4. 

1!8 Proprement ‘étui, fourreau, garde’, d’où, 
entre autres sens, ‘enveloppe verte de lépi’, 
v. REM., Gloss. *wáde et vol. ultérieur; ‘brou 
de noix', v. not. 123, N. FEW 17, 517a 
*WARDÓN. 

19 Type 'écalot'. V. FEW 17, 81b *SCALA 
(sous 3 a). 

2 Type ‘chappe’. Comparer FEW 2, 275a 
CAPPA, mfr. chape 'involucre qui entoure une 
fleur avant son éclosion? (hap. leg.), ang. “glume 
qui enveloppe la graine des céréales' et dérivés. 

?! Ces réponses sont peut-être approximati- 
ves; comparer not. 85 «MOUCHE» OU ŒIL (d'un 
fruit) et 82 PELURE. 

147. TROCHET 

Q.G. 99 «trochet (de noisettes, de cerises)». 

Matériaux riches, tant sur le plan lexical 
que du point de vue des motivations. Les jeux 
que les enfants font avec les noisettes sont, en 
particulier, une source de dénomination trés 
féconde et demanderaient une étude appro- 
fondie. 

Dans les mots convenant pour toutes les 
espéces de fruits, les continuateurs de TRADUX 

(A) et de THORP (B) occupent une place de 
choix. Les t. G-P s'appliquent presque exclusi- 
vement aux trochets de noisettes (méme si 
l'EH n'a pas toujours recueilli cette précision); 
à l'inverse, les types T et U conviennent seule- 
ment aux trochets de cerises.! On range à la fin 
du tableau (V) divers mots dont le sens est 
‘rameau chargé de fruits’. 
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+ ALCB 629. 

А2 1. *troke: гок To 27; Ch 61; Ni 2, "5, 6, 

^9. 19-28, 45, 85; Na 6 (rais.), 19, 30, 59, 79- 

99. ‘114, 116, ‘120, 127, ‘128, 129 (rais); 

Ph 53; D 7-30, 34, 40, ‘45, 46, 58, 68, 72, 73, 

84, ^91, 96, 7100, 101, ‘103, “104, 110, 123; 

W 3,21, 732, 45, 59, 73; Н 38, ‘45, 69, 770; 

Ма 1-3,9,19, 21, 24, 28, 29, 32, 35-40, 43, 

46, ‘47, ‘48, 49, 50; Ne 4,9, 14, 16, 22. 

2. *troket: tròkè Na “128; Ph 33; D 25, 84, 

96, ‘100; Ma ‘44 (~ *d' djéyes); Ne “18 || *tri- 

tchèt: (rice Vi 26. 

3. *trokéte...: trókét Th 82; Ni 102; Na 1, 

84, ‘104, 109 (A. Lebrun), 112; Ph “47; D 34, 

38,64; W 1, “8, 13, 30, 35, ‘39, 42: H 1, 2, 

^36. 46, 50, 77; L 1 (C. Déom), 2, 4, “8, 14, 

19, ‘32, 35, 43, 45, ‘50 (A. Colson), 66, 85 

(parfois), 90, 94, ^99, 101, 106, 114, 116; 

Ve. 1-41, 42 (-et), 43, 44, 47; My 1 (A. ето), 

2:6; Ma 1,3,9, 14.19; B 2, 3, 5, 12; Ne 23, 

43 (2). 
4. ‘trokèye: trokéy L 39 || *trotchíye, -i, 

*trétchi: tròcíy Vi /17 | -i (f.) Vi /42, 47 | trè- 

(f.) Vi 37,38. 
5. *troki, (m.): tróki, Ni 20. 

6. *troké, -ia...: tróké W ‘9, 30, 37 (Waha), 
‘42: L 1,29, /32, 43, /50 (L. Colson), 66, 94 | 

-ë H 8 | -6 L 19, 732; Ma 39 | -kya № 7102; 

Na 84, /114; Ph 53; D 38, ‘55, 94 || *trütché: 

trücé Vi ^21. 
7. *trokéle, -cale: trókél Na 109 (J. Goffart); 

H 37 | -kal Ni 97, 98; Na 6 (aussi groseilles), 

19, 20,30, 49, 59; B 5. 

8. *troclet: tròklè Ve 6; Ma 51 (et ~ “d 

djayes à Ortheuville), 53 («nois. ou cer. épar- 

pillées sur la branche»); B ^1, 4, 11, 14, 15, 

16, ^19, 720, 21-33; Ne 14-16, "22, 26, 28, 31 

(quelquefois), "32, 33, 39, 47, 49, 750, 63 

(à Louftémont et Nivelet), 76; Vi 22. 

9. *trocléte: tròklèt W 30,42, ^56, “60. 63, 

66; H 8, ‘20, 21, 23, 27, 28, 49; 67, 68; L 1, 

7, 14, 61, ^75, 85, 87, 106, 113; Ve 41; Ma 2 

(plus de 2), 3, 19, 20, 42 (-et); B 4, 6, 7, 10, 27 

(enq. compl); Vi 6. 

10. *troclé: tròklè W 30. 
11. *trocléye...: tròkléy Na 84, 101; D 120; 

Н 726, 38, ‘39, ‘42; Ne 75, 12, 14 | -é B 11, 

17,22; Vi 25 | -èy H 53 | -ёу Ma 4, 12. 

A 3 1. tstroclèt: stróklé Ne 24. 

2. *s(u)trocléye...: strókléy Th 29 | su- 
Ne 20 | sètròklé D 132. 

B. 1. горе, ‘troupe: tròp Na 1 (quelque- 
fois) | trap Th 46; Na 792, 135 (M. Piette). 

2. *tropéte, *trou-: tròpèt D ^81 (D) | trac 

A 2; S 19, 37; Ch 16, ‘19 ("~ à 3, 4), 25; 

Th 11; Ni 1 ("> à 3, 4 et plus’), 33 ("~ à 3°), 

72 | -et S 29, 36; Ch `6, 26; Th 72; Ni 1. 

3. *troupia, -ió: trapya S 1, 13 (-yar ['-ard']), 

37 (aussi groseilles); Ch 4, 33, 63; Th 24; Na 22, 

23, 135: Ph “43, 61, 79 | -pyó, -ó A 2 (bran- 
chette), 7, “13, 720 (-4-), 32; Mo 70; 5 10; 

Th 43, 64 | -yó A 28 | «tourpeyeau» Mo 42. 

4. *troupele: trapèl Ch 43, 63; Th 24; 

Na 107, 109. 

5. *troupléte...: traplèt A 7, 113 (-#-); 5 31; 

Th 53, 54 | -2 S 28; Ph 45 | turpélèt A 12, 18 

(-4i-), 28. 

6. *troupléye...: tripléy, -éy Ch “54, 61, 72; 
Na 1 (10-7), 130; Ph 6, 16 | -èy Ph 42 | trafléy 
Na 69. 
B° |. *istroupéte, *(è)s-, *sé-, *51-: istraipet 

Ch 28 | és- Ni 107 | ès- Ni 90 (à 3, 4, 5) | stru- 
Ni 39 | sétrai- Ni 80, “97 | sitrai- Na 22. 

2. *stroupia: strupya Ch 28 (branche avec 

les fruits); Ni 11, 61, 93, 112; Na 44. 

C5 *(es)tokéye...: éstókéy Ch ^10; Ni 112 | 
-èy Ph 86 || tokéy. Ne ^50. 
C 3 *édoclé (f): èdòklé Ne 69 (aussi gro- 

seilles). 

DS 1. *douke (f): duk D 136. 

2. *dokét: dòkè Ne 33; Vi 43. 

D” 5 *toket: ròkè B 23 (enq. compl.). 
EJ 1. *djoglét: gòglè Ne 31, 32, 33, 60. 
2. *djoglé: $òglè, -ë Ne 47, 63. 
3. *djogléye, *dja-..: gògléy Vi 6 (quelque- 

fois) | -é, Vi 2 (ša-) | -é Vi 8. 
E  *doglíi (m.): dógli Vi 12, 713. 
F? *tacassé: takasé Vi 22 (L. Habran). 
Е“ *tchacosse: cakósé Ne 33 | -è Ne 47. 
G.!9 | *tchéste, *tchatié: Cèsté Ма 42 (~ “d 

neus) | catié Vi “36. 

2. *castélet, -tè-, *cat'let: kastélé Mo 17 | -e 
$ 19 (nois.) | -télé S 10; Th 2 | -e Mo 75-9 

(nois.) | katlé Mo 1 || *gad'lét: «gadle» A “52 
| «-е» A 730. 

3. *castélot, -te-...: kastélo A 1 | -ké- A 50 | 
-téló A 37 | -o S 10 || *gastelót...: gasteló, -u 
A 44 (ou -te-). 

H. *caplét!: kaplè Mo 20, 23 (t. rare); S 37. 
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I.? 1. *tchár: сак B 726. 
2. *tchârê...: Carë Ma 20, 21; B 15 

(4 nois.) | -ë Ma 53; B 24 (4-5 nois.) | ëó- Ne 11 
(4-5 nois.). 

J. *pártchet": parce Ve 40 (J. Eub.). 
K. *campió ̂: kapyó Mo 64. 
L. *bo (du neus): bò My 6. 
M. *boh'té, *bóh-!5.,.: 

Ve 39 | bó- Ve 37 ("- à 3,4, 5"). 
М. *bórsülé" (f): bórsélé My 6. 
O.* *djéyé: gèyë Ve 44; В 6 (à Regné) || 

*gojó;: 2026; To 37. 
P. *rózinet'*: róziné My 1. 
Q.” 1. *coupe...: kup Th 14 | nie To 6 

(2, 3, 4 nois). 
2. *coupion: kupyô Mo 41 (G. Delattre). 
R. *djérmale?': gèrmal Ni 17; D ‘9, 727; 

Ve 41 (2 nois.); Ma 2. 
S. *trépi??": гёр? Ne 5 (pour 3 nois .).?? 
T. *pindant?...:: pédá To 73, 94 (pê-); 

Ch 33; Th 14; Ni 61; D 94 | pè- To 48, 58; S 6. 
U. *ôriliète24: órilyet L ^75. 
V. «rameau chargé de fruits». 1. а. *ré5...: 

ré Vi 22 | ri Vi 43 || b. *réhê%*: réh W 10 || 2.27 
a. *cohé, *cocha: kohë W 39 (branchette gar- 
nie de fruits) | kòša Na 6 (id., pour les cerises) 
|| b. *cochèt: kòsè Ni 80 ("~ de cerises’ “bran- 
chette...") || 3. *fouya:25 fuya S 29 (branchette 
garnie de fruits); Ni 72 (id.) || 4. *tréyéte?....: 
trèyèt Vi 27 | træ- Vi 46 || 5. *flotchèt30...: 
flóce Vi 16 | flu- Vi 46 || 6.3! a. *oupió...: зруб 
To 99; A 55; Mo 79 | -&, А “10 | - To ‘57 || 
b. *oupéte: «pet To 43 || 7. *tchoupliye:? 
čuplīy Ar 2. 

' Présentation. Figurent en italique (sauf 
sous 7 et U) les pts où le mot s’utilise pour 
‘trochet de cerises” (tandis qu'un autre terme 
est réservé à ‘trochet de noisettes’). Sont en 
italique et suivis de précisions entre parenthè- 
ses les pts oü le mot s'utilise pour une autre 
espèce de fruit. Abréviations (dans le tableau 
et dans les notes): tr(ochet), nois(ette), cer(ise), 
rais(in). — Remarque. Les mots signifiant “tro- 
chet” ont parfois été relevés dans des expres- 
sions du type «trochet» "de deux", -- "de trois", 
etc. ou -- "а deux’, "à trois’, etc. (cf. BALLE s.v. 
"tropéte: ène — dé nochétes; ène — dé quate; 
BASTIN, Plantes $ 60 tô bo а treás, du qwate); 

bóhté My 1 | -& 

il arrive en effet que le mot désignant le tro- 
chet varie selon le nombre de fruits: v. les pré- 
cisions dans le tableau et dans les notes. 

2 Pour ‘troche’ et ses dérivés en '-et' (2), 
"-ette' (3), '-ée' (4), '-ier' (5), '-eau' (6), "-elle' 
(7), '-elet' (8), '-elette' (9), '-eleau' (10), 
'-е1ёе' (11), v. FEW 13/2, 155b-157a TRADUX, 
-ÜCE (> *TRADUCA). — En général, le simple et 
plusieurs dérivés sont connus en un méme pt, 
parfois avec de légéres divergences de sens; 
notons en particulier que le simple *troke s'est 
fréquemment spécialisé dans le sens 'grappe 
de raisins', d'oü, ultérieurement, dans une 
zone plus restreinte l'utilisation de 'troches', 
pl., pour ‘raisins’ (comparer not. 116, A et 115, 
B). — Avec le sens ‘trochet de fruits (spéciale- 
ment de nois.)', v. DL *troke, -é, -k'lé, -lète, 
*trokéte, *trok let, *trok'léye, -éye (avec préci- 
sion des acceptions et des localisations), REM., 
Gloss. *trokéte, SCIUS *troké, -éte, PIRS. *tro- 
kète, -keléye (et trokie [sans doute -iy] ‘groupe 
de choses ou d'objets"), LÉON. *trokéte, -kia, 
-keléye (et dérivé verbal *troclé, synonyme si 
mète à trokéts ‘donner des fruits en grappes”), 
HAUST, Chestr. *trok'lét..., LiÉG. *trétché 
(dérivé en -ÉLLU; corriger FEW, 13/2, 156a, 
qui classe gaum. «trétche» avec le simple 
'troche'), Gloss. S'-Léger *trotchíe (dérivé en 
-ÉLLU). — Sur le plan des formes, on remar- 
quera: (1) l'opposition entre le k des formes 
wallonnes et le с des formes lorraines; (2) la 
fermeture et la palatalisation de la voyelle dans 
le domaine lorrain (*tritchèt, sous 2; *trétchi, 
sous 5; *trütché, sous 6 et FEW, 13/2, 156). 

* Les formes en 'es-' séparées sous А’ et B 
(v. de méme à la not. 30 BOUQUET D'ARBRES, 
les t. C” et N°) s'expliquent probablement par 
l'influence des dérivés de 'estoqu-' (ici, CC" 
not. 30, D-D9. 

^ Classement des dérivés dans le tableau: 
*-ette' (2), '-eau' (3), '-elle' (4), ‘-elette' (5), 
'-elée' (6). V. PIRS. *trope ‘grappe de rais. 
(synonyme *troke) (et "*tropia, *trop'léye 
‘groupe, troupeau”), LURQUIN *tropéle ‘tr. de 
nois.', BALLE ‘rroup'lète ‘tr. (de nois.)', BAL 
*troupia, -pèle ‘tr. , COPP. *troupéte, ‘èstr- ‘tr.’ 
(et *troupia ‘troupeau’), DEPR.-Nop. *troupéte 
"tr, *troupia défini ‘troupeau’, mais suivi de 
l'ex. ~ d’chèrîyes, CARL.! *troupéte ‘tr.’ , *trou- 
pia ‘branche (en particulier chargée de cer.)', 
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Corr. *troupió ‘troupeau, tr”, *troup'lèt défini 

‘chaton’, mais suivi des ех. '— de noix’, "~ de 

cerises'. — Nam. ‘rrope et Nivelles, LLouv., 

MarcheE. *troupéte sont insérés FEW 17, 398a 

THORP; nam. *trope, Giv. *troupe figurent 

aussi, à tort, 17, 374b TRÜBE (avec la note: 

«Gehórt nicht etwa mit fr. troupe zusammen»). 

Le recours à l'influence néerlandaise (FEW 

17, 400, n. 8) n'est pas nécessaire pour expli- 

quer l'évolution sémantique de 'troupe' et de 

ses dérivés. BN j 
5 Littéralement 'estoquée' (C), bien attesté 

au sens ‘touffe’ (not. 37, G, dérivés) et au 

sens ‘bouquet d'arbres! (not. 30, D 1), et 

'estoquelée' (C^), qui posséde les mémes 

significations. Le d de cette seconde forme 

s'explique par le croisement du radical 

'estoqu-' avec celui de *dokèr ‘bouquet’; v. de 

méme not. 30, D”. 
` 6 Comparer BOUQUET de fleurs (vol. 7, à 

paraître) et ici, not. 30 BOUQUET D'ARBRES, B. 

radicaux onomatopéiques tak- et tsak-: tak- / 

t$ak- + suffixe verbal à valeur fréquentative 

'-oss(er)' + suff. nominal à valeur diminutive 

eau’. Au premier (F), comparer: pour la 

forme, Igé raguéchi ‘secouer longuement 

avec un bruit agaçant’, Clessé faquessi, tra- 

quessi (FEW 13/1, 34a TAKK-; la dernière 

forme doit rejoindre ses semblables 13/2, 

191b-192a TRAK-); pour le sens, Arbois taquet 

‘raisin à grappe longue et à baies rondes” 

(FEW 13/1, 33a) Pour le second (F°), 

v. HAUST, Chestr. *tchacossé (Goff.) 1. 'tr. de 

fruits’; 2. 'agglomérat (par ex. de farine trop 

vieille)”; *atchacossé (aussi chez DASN.) ‘for- 

tement entrelacé, aggloméré (par ex. farine)' 

et comparer: гайт. fchacottèye, adj., ‘piqué 

de moisissure', rangé FEW 13/2, 357a TSAK- 

(sous d, schüteln, stossen). 

10 Littéralement 'cháteau' (1), '-elet' (2), 

'-elot' (3); les deux derniers types figurent déjà 

FEW 2, 469a CASTELLUM, d'aprés DELM. et des 

FEW 15/2, 64b poccE. — Le t de *tokét pour- 

rait résulter de l'attraction. des dérivés de 

'estoqu-', mais il est possible aussi que *tokèt 

se rattache à une famille distincte; у., FEW 

13/2, 14a токк-, saint. toquet ‘jeu qui consiste 

à réunir trois noix en triangle et une les sur- 

montant, sur laquelle les enfants tirent une 

autre noix', sens duquel pourrait découler le 

sens 'trochet de nois.' (comparer, pour cette 

évolution, ci-dessous, n. 10). 

7 Dérivé en '-et' (1), eau’ (2), '-ée' (3) d'un 

radical gôg-, d'origine inconnue; v. FEW 21, 

50а. V. Haust, Chestr. *djoglét “т”, Mass. 

*djoglée ‘grappe de fruits’. Chiny *adjogléy, 

adj., ‘aggloméré en tr. (de nois.)' (FEW 21, 50b) 

dérive du méme radical, de méme sans doute 

que *djoguéte ‘fèverole’ (vol. ultérieur; FEW 

21, 131a). Faut-il rattacher ces mots à une base 

onomatopéique? Un ensemble Zóg- / gòk- per- 

mettrait de rendre compte des formes citées 

ісі et de *djokét ‘bouquet d'arbres; v. not. 30, 

EE. Pour l'aspect sémantique, comparer F-F”, 

qui semblent eux aussi étre formés sur des ono- 

matopées. 
* Cette forme pourrait étre issue d'un croi- 

sement entre une forme de radical gòg- (E) et 

*dokét (D 2); le suffixe est '-ier'. 

? Ces deux mots pourraient s’analyser 

comme des formations parallèles au départ des 

documents inédits de Haust. Le sens ‘tr.’ (sous 

2 b, FEW 2, 469a) doit être relié au sens ‘jeu 

d’enfant (tas de 4 noix dont 3 forment la base 

surmontée de la quatrième et qu'on cherche à 

renverser avec une pierre) (sous 2 a, FEW 2, 

468b); comparer encore, avec un sens analo- 

gue, *gastelót, ‘t. du jeu de billes, trois billes 

en dessous, une au-dessus' A 44 (q. 14). 

Au plan formel, remarquer la sonorisation de 

la consonne initiale en quelques pts d'A; com- 

parer, dans cette zone, *gádéne 'chataigne' 

(not. 127, A III b). 
! V. Mons, Somme caplè ‘plusieurs cerises 

attachées ensemble par les queues’, FEW 2, 

289b CAPPELLUS; ajouter DEPR.-NoP. *caplét, 

*tchaplét traduit par 'chapelet, sens qui ne 

convient pas à l'ex. tin ~ d’noûjètes. 

12 V. BASTIN, Plantes $ 59, qui précise: 

*tcháré où *tchàr du neus (tchár du treñs”, du 

qwate, etc.) ‘tr. de plus de deux nois.’ à My 4. 

Ajouter 'char' et 'charreau' respectivement 

FEW 2, 426b et 429a CARRUS. 
13 V, HAUST, Stav. *pártchét ‘tr. de nois", 

inséré FEW 7, 666a PARRÍCUS. — Autre sens: 

*pártchét ‘plate-bande dans un jardin potager” 

Wis. [Ve 1], M. Th. C. [Ve 40]; v. vol. ulté- 

rieur. 
14 Motivation probablement analogue à 

celle du précédent; on analyse ce mot comme 
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un dér. en -ÉLLU de CAMPUS, à ajouter FEW 2, 
157a. 

15 V. BASTIN, Plantes 8 59 “bo d' neus “tr. de 
plus de deux nois. à My 1 et VILL. (éd. 
LECHANTEUR) “bo d' neüs, SCIUS id. (sous “bo 
‘bouc, mâle de la chèvre’). — Étymologie. Type 
'bois' (DL; FEW 15/1, 193a *BOSK-) ou, selon 
REMACLE, Étym. et phon. 31, variante de liég. 
“bêr ‘tronc, tige’ (v. not. 58, A et n. 1), donc à 
classer sous *BORA, FEW 1, 435b. 

16 V, BASTIN, Plantes $ 59 *boh'té ‘tr. de 
deux nois.’ à My 4 et REM., Gloss. *boh'té, 
*bóh'té ‘étui à aiguille, à lunettes’; [...] +b. d’ 
neûs, arch., ‘tr. de nois.’ (synonyme *rrokète 
du пейѕ) [...]. REM., Gloss. fait l'état de la 
question étymologique et propose le rattache- 
ment à BUKA, FEW 15/2, 8b. Ajouter: *bohée 
n’ neus ‘tr. de nois, à Steinbach [My 5], 
d'après BASTIN, Plantes $ 59, et comparer le 
précédent et le suivant. 

7 V, BASTIN, Plantes $ 59 *borsdelée п’ 
neus ‘tr. de nois.' à Faymonville [My 6], REM., 
Gloss. borsulé, f., ‘botte, brassée’ (et docu- 
mentation), qui renvoie à *bóré (botte, paquet 
informe") et à *bóhion (‘petite masse de laine 
mélée...'; à Stav., ‘botte de paille’); ces mots 
pourraient se rattacher à un radical bór-: v. 
REM., Gloss. s.v. *bóhion. 

55 V. BASTIN, Plantes $ 59 *djeyé ‘tr. de 
nois.’ à Ve 44, et comp. REM., Gloss. *djéyé 
1. ‘pomme de рїш” (ici, not. 141, 13 b); 2. 
'cháton de coudrier’ (ici, not. 149, L), avec 
proposition d'un rattachement à *djéye ‘noix’ 
(< GALLÍCA); cette étymologie pourrait conve- 
nir, semble-t-il, pour rouchi *gojô,, recueilli 
par l'EH à To 37, et pour BoNNET (BTD 20, 
257) *gochét ‘tr. de nois.’ à To 1, que l'on 
analyserait en 'gauch-eau' et "'gauch-et'. 
L'ensemble serait alors à classer FEW 4, 37a 
GALLÍCUS. 

? V. BASTIN, Plantes $ 59 *rôzinèt ‘groupe 
de quatre nois., dont trois sont disposées en 
rosace autour de la quatriéme' à My 1, ainsi 
que VILL. “petit tas de nois. dont trois forment 
la base qui soutient la quatriéme; groupe', 
SCIUS ‘grappe de nois.'. Le mot pourrait s'ex- 
pliquer comme un dérivé de malm. *rózin “rai- 
sin sec’; on le classerait FEW 10, 12b 
RACÉMUS, auprès d'autres dérivés de 'raisin' 
dont le sens est ‘petite grappe”. 

20 Ajouter ces représentants de 'couple' et 
de 'couplillon' (avec simplification de ply en 
py) FEW 2, 1158b-1159a COPULA. 

? Ajouter le sens ‘т’ à FEW 4, 91a 
GÉMÉLLUS, auprès de Giv. *djérméle ‘deux 
fruits soudés ensemble' (cf. sens relevés à 
Ма 3: *djérmale pour deux nouwés ['aman- 
des'] dans la méme *háve ['coquille']; à Ve 6: 
*djérmale pour deux nois. aux écales soudées). 
Le type répond littéralement à 'gemelelle', 
cf. HAUST, Étym. 74 et FEW 4, 91a, n. 4. — 
Ajouter: *djérmalé 1. pl, ‘jumeaux’ B 11 
(v. vol. ultérieur); 2. sg., “tr. de fruits' B 15, 
dér. adjectival de *djérmale substantivé. 

? Littéralement 'trépied'. Ajouter le sens 
FEW 13/2, 292b TRIPËS. 

? Ajouter DEPR.-Nor. *boskèt ‘tr. de nois.’, 
curieusement rangé par FEW 15/1, 200b 
*BOSK- dans le paragraphe de 'bosquet', adj., 
‘sauvage (des fruits)’. 

# Les types T et U s'expliquent par l'usage 
de suspendre les trochets de cerises en manière 
de boucles d'oreilles. V. DEPR.-NOP. s.v. *pin- 
dant: fé dés ~s avá dés chéríjes et comparer 
ALW 5, not. 137 BOUCLE D'OREILLE. 

25 V. Gloss. S'-Léger *ríé, m., ‘branche de 
cerisier fort garnie, grappe d'oignons', LIÉG. 
‘rie, f. |?], ‘longue grappe d'oignons, ails, etc. 
liés par les queues’. V. FEW 10, 39ab RAMUS et 
comparer, pour la dénasalisation, ALW 1, c. 68 
PAIN. 

^ Comparer *réhé d’ pomes ‘branchette 
chargée de pommes” enregistré pour le même 
pt par le DL; FEW 10, 51b *RAMUSCÉLLUS. 

2 Diminutifs en -ÉLLU et en -ÏTTU de 
‘cuisse’ ‘branche’; comparer not. 59, n. 5, et v. 
FEW 2/2, 1262a còxa (ой on ajoutera le 
second dérivé). 

28 Type 'feuilleau', dont le sens est ‘rameau 
avec des feuilles'; FEW 3, 679a FÓLIUM. 

29 À rapprocher de ‘treille’ ‘tresse’, FEW 
13/2, 267a TRICHILA, et des sens connus par 
'rain' (ci-dessus, n. 25). 

? Comparer les sens relevés par FEW 3, 
625a FLÓCCUS pour le dérivé "flochet'. Pour la 
fermeture et la palatalisation du o, comparer ci- 
dessus, n. 2, à propos des dérivés de 'troche". 

3 Types "houppeau' / "houpette', dont les 
sens premiers sont ‘bouquet; touffe', d’où ‘bou- 
quet de fruits”. FEW 16, 267a et b *HUPPO, où 
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on portera ce dernier sens pour le t. 2. — Faut-il 

rapprocher de ces deux mots la forme *roup lót 

To 7, confirmée par MAES roupló, traduite par 

‘assemblage de choses ou d'étres vivants’? 

3 Même dérivation sémantique que pour le 

précédent, si le mot est formé à partir de 

TSCHUPP *haarschopf', FEW 17, 382b. 

148. MÜRE (d'une noisette) (carte 69) 

Q.G. 97 «les noisettes sont müres; il est temps de les cueillir». 

La diagnose populaire considère comme 

signes de maturité de la noisette sa propension 

à se détacher d'elle-même de l'involucre! ou la 

couleur aoütée de celle-ci. 
Le premier critére motive le type le plus 

largement attesté à l'est du domaine, 'écail- 

lette? (A 1), dont ‘en écaillettes' (A 2) et 

'écaillées' (A 3) apparaissent comme des 

réfections secondaires. 'écaillette' s'analyse 

en effet comme un dérivé adjectival de 'écail- 

ler', v. i., ‘sortir de l'involucre', relevé en 

quelques pts (v. n. 1)? Il s'emploie quelque- 
fois aussi pour les noix (pts en italiques) 

ou exclusivement pour celles-ci (pts entre 

crochets). 
Le second critère. explique 'sore' / 'sorte', 

féminin d'un adjectif dont le sens est ‘blond, 

roux, fauve’ (C), 'rousse' (D) et "jaune? (E). 

Pour 'máüre', comparer not. 90. 

On regroupe sous H des mots évoquant le 

stade antérieur du développement du fruit, 

celui de la formation de l'amande à l'intérieur 

du noyau. 

А? 1. a. *hayéte, *hya-, *cha-...: hayét 

р 34, 64; № [1], ‘8, 9, 10, [32], 35, 36, ‘39, 

[45], ‘60,63; H 1, 27 (ha.et), ‘28, 38-68; L 1, 

45,.61-116; Ve 24, 32, 41-44; Ma 2-19, 24; 

B 4 | xa- My 3; Ma 29; B 2, 3; 6, 7 | ša- 

Na [79], 84, 116, “120, 129; D 15, 38, 46, 58, 

68,72, 73; Ve 47; Ма 51; B 9, 11, 12, 714, 15, 

21,22, 27; Ne 11 (seulement au fig.) | -et Ni 11 

(trés müre), 20 (id., tombe de l'involucre) | $á- 

Ma 40 | 3ó- D “80 || b. *héyéte, *hyé-...: heyet 
L ‘3, 4, 19, 29, 732, 43; Ve 1-8, 31, 34, 35 

(jaune au bas), 39 | he- L “71; Ve 26 | ze- B 5 || 

2. +è hayètes, -- *chayétes, *à --: è hayët H 37, 

^74; Ve 38 (è?), 40 (id.) | è xayèt My 6 | è šayèt 

Na 30; D 58; Ma 35 (*éles toumèt [tombent] 

—), 36, 39 | a -- W [3] (s'écale d'elle-même sur 

l'arbre); Ma 53 (sort de la cupule) | a šayèt 

Ni 17 (le brou se fendille) || 3. 
ёўауту Vi 22. < 

B. +à scafiotes^: a skafyòt Ar 1. 
C a. *swére, A. *sôre...: swér Na 130; 

Ph 6, “11, 15, 16; Ar 2 (jaunes); D 68 | -à- D 36 

| -a- Ph 33, 37 (se détachent), 42, 45 (ou swert 

ou sür); D 84, 94, 110; Ne 16 (ou swal5, quel- 

quefois), 20 | sőr Th 51, /52, 54 ‘55, ‘61,62, 

“63, 72 (-0-) | sor Ph 45 (v. змаг) || b. *swerte, 

*swate, ‘sorte’: swert Ph 45 (v. змаг) | swat 

Ne 11 | sórt Ph 79 (jaune). 
D. 1. trousse: rais Mo 20; Ne 63; Vi 8. 

2. *rosséte: rôsèt Ni 19 Get, aoûtée), 20 

(mêre et sèche); Na 30, 44, 59, 79, 112; Ve 6; 

Ne 9. 
E. *djóne: gôn Vi 21, 27. 

Е. ‘mûre’ (forme identique au masc } No 1, 

3; 74, 75; To 2, 7, 24-28, 736, 39, 43, "57. 73, 

94, 99; A ^18, “52, 55, 57, 60; Mo 1, 20-42, 

58,64, 75; S 1, 29-37; Ch 16-63, 64; Th “1, 

"2, 5, 14, ^18, 25-53, 64, 73, 82; Ni; Na 1-23, 

44-69, 99-112, 127, 135; Ph 53, 54, 81; D 7, 

25, 38, 40, 68, 73, 81, 91, 96, 100, 101, 113, 

120; W. 1,2,3,8, '9, 10, 21, 30, 732, 35, 56, 

59, “60, 66; H 1-21, 26, 28, 339; L 1, 3. 7, 

29. 39, 43, ‘50, 85, ‘90; Ve 38, 40, 47; My 1, 

2. 4, 6; Ma 1, 35, 46; B 2-6, 21, 24, 27, 33; 

Ne 4,/5, 22, 33, /38, 47, 51, 57, 69, 70; Vi 2, 

6, 16, 18, 732, 734, 35-47, “48 || (féminin en 

-t-) madit Ma 20, 42; B 9, “14 | -ut Ма 53; 
В 15,16 | -(w)au L2 | mét, -ё- Ch 72; Th 24; 
Ph ^11, 15, 37-53, 61, ‘66, 69, 79, 84, 86; 

Ar; Ne 14-16, 26 | mért, -é- No 2; To 13; 

Mo ‘5: Ch 4, 28; Ni 33, “35, 36, 38; D 123- 

136; Ne ‘23, 24, 31-39, 43, 44, 49, 60-65, 76; 

Vi 6, 22, 25, 35 (my&-) | -t& A 7 | -é- To 78 | 
-@- To 1, 73; Vi 13 | -&- To 6, 37, 48, 58; A 1, 

28-50; Mo 1 (Ch. D.), 9, 79; S 6-19; Ch 27 | 

«-tœ» To ‘71: A 720 | -&- A2 | mét, -é- Ch 72; 
Th 24; Ph ^11, 15, 37-53, 61, ‘66, 69, 79, 84, 

86; Ar; Ne 14-16, 26 || (féminin en -s-) més 

*échayiye: 
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MÜRE (de la noisette) А 

"hayète >; *è hayétes 
"chayéte 

*héyéte 

C tè chayétes... 

"échaytye 

“a scafiotes 
Á "swére, ^swáre 

Ж C"swerte, ‘swate 

A ‘sûre 

її "sorte 

Z. 3 d i Z se dit de la noix, pas de la noisette 

B ^1, 719, 22-24, 28, 30; Ne ^50 | mūs B 11 | 
márs А 12 (ou «-se») | -sê A ^10, ^13. 

G. 'bonne' passim || '-- “A code" [à cueillir]: 
bón a kòt Ma 43 || '—- “A сгоћї" [à croquer]: 
bòn a króhi L 14. 

= H. «pleine». "pleine": plên Mo 17; Na 44; 
B 33 | plèn Ch 736, 64 || Templie": répliy 
Ni 19, 20 (Ard. | -èy L 14 || 'dure*: dur 
B 27? 

V. en effet les explications figurant dans 
le tableau ainsi que: 1° les noisettes *hayet 
L 94; *hoyét Ve 37; *hay tét W ^8, 9, 10, ‘39: 
L 35, 45; *chay'tant bin B 16; ça s'écháye 
Vi 22: de *hayer... et *hay'ter, *chay-, v. i., 
's'écailler'; — 2? les noisettes “su hâfièr My2 2 
tsu T Ve 8; — 3? elles *si d'hâgn'tèt 
L 45; si dishâgn'tèt H “42; “on lès pout 
hâgn' i L 85; — 4? elles *chafiét Ma 46; 
*s'éscaféy'té S 29; pour tous ces verbes, v. la 
not. 124 ÉCALER; — 5? elles *toumét foü dèl 
hágne L 94; *t. fou d’ leû chógne (а leu cho- 
che) Na 30; *t. foü dés bâbes H 38; *t. foü del 
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hûve Ve 8; pour les mots désignant la e 
v. not. 146; — 6? elles *tchéy'nüt Na 22; 
*cominche à tchéyi Th 751. 

? Pour la formation, comparer *djouwéte, 
*amáüzéte, n. et adj., '(celui, celle) qui a une 
propension particulière à *djouwer ‘jouer’, à 
*s'amízer. 

` V, DL, BASTIN, Plantes *hayéte, LÉON. 
*chayéte; ajouter VILL. *hayéte, SCIUS *hayèt, 
-éte (seule mention de l'adjectif au masc.); 
FEW 17, 89b *sKALJA. — Pour la forme, com- 
parer 'écaille' ‘ardoise’ (vol. ultérieur): ‘brou 
de noix’ (not. 123, C); 'écailler', '-eter', v. tr., 
'écaler' (not. 124, A); v. i, “sortir de la 
сирше” (ci-dessus) et 'écailleter', v. i. ‘s’éca- 
ler (d'un mur)’ (АТАУ 4, not. 156; “sortir de 
sa cupule’(ci-dessus)). — Sens dérivés: 
‘nubile’? ViLL., Sous et BASTIN, Plantes: 
‘facile’, dans l'expression *i /f fót tout bin 
chayéte Ne 11, à rapprocher de *vos l'áríz bin 
trop hayète ‘vous l'auriez trop belle’: 
*hayét' mint ‘facilement’ (tous les deux DL). 
ГЕН a relevé l'adverbe dans "faire *h. qqch.’ 
D 34; L 45. 
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4 Cette réponse est probablement génétique- 

ment liée au type А 2, dont elle est synonyme; 

pour *scafiote ‘involucre’, v. not. 146, В 10. 

5 V, BALLE, qui donne seulement *swèrtes, 

f. pl., ‘mûres (des noisettes)’. D'un point de 

vue phonétique, on comparera le traitement de 

la diphtongue de afrq. *SAUR (» -wé-, -wa- ou 

-ó-) à celui des mots 'oser' (ALW 1, c. 67), 

'osier' (ici, not. 168, A). FEW 17, 18b SAUR 

mentionne Couvin sort *qui commence à jau- 

nir (de la noisette)”, mais Giv. sware “mêre (de 

la noisette)’ est égaré sous l'étymon mnéerl. 

ZWAAR (‘lourd’), à biffer de FEW 17, 631a. 

6 Pour le passage de -r- à -[-, v. par ex. 
ALW 1, c. 8. On rapprochera la forme *swále 

Ne 16 de CORBLET soéle ‘mûr; fruit rougi par 

le soleil, fruit à coque qui sort de son écaille’. 

7 Féminin analogique en '-te': comparer 

"тайке" (sous F et not. 90), 'surte' (not. 89). 

8 Menues variantes par rapport à ALW 1, 

c. 66: mawür (-ó-) H “26; mawór (-aó-) W “8, 

10, 30; L 85; -ër (-èr) L 43; -Ér (-èr) H 8; 

L 50, 66; mür (- &-) Th 64; Ne 47; «mieüre» 

(mür) Vi 734; mér (-ü-) To 2; (-&-) To 28; mar 

(-@-) To 39; mèr (-@-) Мо 20; D 120; тфү 

(-&-) Ma 1; additions: mawor L 3; mér No “4; 

А ‘30; mir No ^5. 
? À l'inverse, pour exprimer que l'amande 

n'est pas encore formée, on dit que les noiset- 

tes sont encore tè lècé H 50; L 19 (-e); B 12, 

littéralement ‘en lait; qu'il y a encore du 

*stofé ‘fromage blanc’ Ni 710 (-éy), 11, 19 à 
l'intérieur (v. vol. ultérieur et FEW 12, 318b 

STUPPA); qu'elles ne sont pas encore “bin 

nawéyes Ne 15, à interpréter en fonction du 

sens ‘passer de fleur à fruit (plante)' de fr. 

nouer, FEW 7, 166b NODARE. — DICTONS rela- 

tifs au développement et à la maturité des noi- 

settes: tà l’ Sint-Lorint (10 août), on louke 

divins, à Г Sinte-Mad'lin.ne (22 juillet), èles 

sont plin.nes Ma 24; *à Г Mad lene, lès nojètes 

sont plénes; à aous’, èles sont bones à coude 

Ch ‘63; *à l' Mad'lin.ne, éles sont plin.nes, à 

Sint-Roc (16 août), on lès croke Na 69. 

149. CHATON DE NOISETIER 

Q.G. 98 «chaton de noisetier». 

La plupart des désignations de l'inflores- 

cence du coudrier viennent des noms cares- 

sants, enfantins du chat et du mouton.! Sur le 

plan de l'expression, on notera: la fréquence 

de la finale diminutive et caressante -u (et var. 

à finale consonantique -us, -uš, -uč); des suf- 

fixes diminutifs '-et(te)', '-ot(te)', "-on'; les 

redoublements et réduplications; les forma- 

tions complexes dérivées de cris d'appel. 

+ ALF 1498; ALCB 640; ALLR 125. 

A. 1. *tehet: čè L 72; B /14; Ne 49, 60, 63 || 

2. *tcheton, *tcha-:? &etó Ne 738, 43, 57, 76 

(-à) | ča- Vi /34, 47. 

B3 1. a. *minou, -00*..., *mignou: minat 

To 28 (aussi peuplier); Mo 1, ^70; S 36; Ch 4; 

Th 72, 14 (?), 53, 62, 72-82; Ni 6, '9, 28-39, 

93, 98 (mé-), ‘102; Na 30, 49 (saule; v. 

*minon), 69, 84, 101, “104; Ph 33, ‘47, 69, 79; 

D 15, 30-36, 64, 72, 73, 81 (aussi saule), 84 

(saule, v. *minon); W 1-59, 66 (mé-); H 1, 2, 
21-37, 38 (aussi saule), 39, 42, 46, 49, 53, 

68, 69; L 1, ^3, 4, 19, "32, 35, 43, 45, 61, 66, 

^15, "99, 101-113; Ve 1-8, 24-26 (saule; v. 

*berbizéte), 32, 35, 38, 40, 47; My 4 (?); Ma 2- 

19, 24, 29, 40; B 2, 6, 30; Ne 22, 23, 31 | -ü 

To 24; A 12; Mo 23, 44, 58; Ch 16; Th 29; 

D 96; H “77 | miña Ni 19, 20 (mi- à Ard.) | 

mé- W 3 || b. *minous', -oüs':5 minus D “90, 
123; L /50 (?); Ve 42 (aussi saule); Ma 1 (enq. 

compl.), 35, 46-53; B 3, 4,9 ("po tinde lès-oûs 

*pour teindre les œufs’), 11, 14 (id), 15, 23, 

27, 28: Ne 4-/5 (mi-), 11, 16, 24, 32-39, 60; 

Vi 2| -üs Ma 1 (J.H.); B 16,21 | -üs D 101; 

12, ‘19, 22, 24, 28, 33; Ne 14, 26, 38, 47, 

76; Vi 8-13 (ou -z), 16, ‘21, 22, 27, 35, 36 

(ou -2), 38, 47 || c. *minouche?...: minus Ni 6 

(mé-), 26; Na 44, 116 (ou *minon); Ph 16 

(-d3), 37, 81; D 7, 25; W 32; H 8 (J.H.); Vi 18 

|| d. *minoutche": тіла To 2. 
2. a. *minon, -gnon?...: тіло Ch 61; № 6-9 

(mé-), 61 (id.), 98 (id.); Na 1, 6 (má-), 19-23, 

43 (noisetier, v. *minou), 59 (ou -6), 79, 99, 

107 (L. Verhulst), 112, 7114, 116, “120, 123, 

135; Ph 16, 42, 53, 61; Ar 1, 2 (ou -à); D 38, 

40, 58, 68, 84 (noisetier, v. *minou), 94, 110, 
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113, 120 (aussi saule), 7130, 136, “141; Ve 34 
(à Solwaster), 44; My 3, 6; Ma 20, 36, 39, 42- 
46; B 73, 6; Ne 9, 15, 20, 43, 44, 51, 57, 65, 
69, 770; Vi 6 | -! Ph 84; Ar 2 | -ô" My 2 | -ò 
Му 1 | -ôn Ve 37 | -o^g Ve 34 | min? Ni 75, 11 
|| b. *minons^: minős B 7 || 3. *migne:5 miñ 
Ni 6 || 4. *mimine:? mimin D 132. 

5. a. ‘nounou, ‘noûnoû, *nunu, *nünü'?. — 
nunu À 60; Ni 90; Mo 64 (ou *bibin pour le 
peuplier) | -% A 55, 60 | -ä То 48; Mo 17 | 
ndinai A 12 | nanti Mo 20, 41, 42; S 13 | папа 
S 10 | nunu Ve 40 | nünü A 37 || b. *nou- 
nous !...: nunus То 99 (peuplier, frêne, v. 
*bérbizéte); В 28; Ne 44; Vi 25 | -àis Vi 37 || 6. 
*néné: nënë L 7. 

7. a. *minou-cacate, -- -cascas^: minu kakat 
H 8 (enq. compl.) | minus kaskas В ‘1, 21 || b. 
*ménon-tchétchét: ménó čèčè Ni 85. 

C." 1. *moumouche, -outche: mamas 
W 32, 63; L 29, 85, 87 | -uč L “50, 66, 94 || 
2. ‘mouche: muž Th 64. 
D. *màrou: maru A "18. 
Е.!% 1. a. ‘queue de chat': kòw di čè L 61 | 

kaw -- W 21 | kew dé -- Ni 19,20 (Ага) | čé t 
ka To 7 || bite de chat [ou de coq?]": bit dé kò 
S 1 || b. 'chat-queue": kò с! To 6 || 2. "queue 
de rat(e)': k&y dé ra Ch 2 | -- rat S 29. 

= FJ 1. *bérbi, *barbu:" bèrbi Na 107 | 
barbu To “71 || 2. *bèrbizète, -bu-..., *beur-, 
*bar-:'5 bérbizét To 99 (-bi- noisetier, v. *nou- 
nous); А 44; Mo 23; S 31; Ni 72; Na 127: 
D 25 (arch.), 46; H “45, 53; L 66, 114; Ve 24- 
26 (noisetier, v. *minou), 31 | -bu- A 44 | -Ьй- 
A ‘13 | burbu- S 19 | bérbá- B 5 | bèrbi- A 7, 
20, 28, ‘52 | barbi- To 73 (enq. compl); 
Na 129; H 50, 67; L 116 | -buzet S “28 | -bizét 
To 37 (~ dés dones 'd'aunelles'), 73 (J.H.), 94 
|| 3. *berbizot, -jot..., *bar-:!? bèrbizò Ch 63; 
Th ^2 | -ó Th 54 | -Zó Th ^11, ^51, 62 | barbizó 
S 37 || 4. “bèrbijote:!? bèrbižòt Ch ‘64 || 5. 
*bèrbizon: bérbizó Mo ^75, 77; Th 25. 

G.” 1. *bèdot?!...: bèdò S 29 (peuplier, v. 
*keüye dé rat); Ch 16, 28-43, ‘54, 63, ‘64 
(ordinairement), 72; Th “1, 2, 24, 732, 72 
Cp'tit —); Ni 1, 90, 112; Ph 6, ‘11, 15, 45, 53 | 
-o S 37 | «-ot» Mo ‘70 | -ó Th 43 || 2. *bébe- 
dot: bébédo Mo 79 || *bin-d'-bédot: bé d bédo 
S 1 || 3. *bédéye: bedéy Ch ‘54: Na 107, 130. 

H. *mëmë, *mémé:? meme То 43 | mémé 
A 50. 

I. *cowe di mouton: kòw di maitó L 750 
(A. Colson). 

J. *bierdji:^^ byèrgi Ni 107. 
K. *sor'hiéte:? sòrh èt L ^90. 
L. “djèyê:26 $eyé Ve 39. 
M. *tchandéle: &ádél Ni 17 (aussi châtai- 

gnier).2? 

! Ces notions seront traitées dans un vol. 
ultérieur. — Les mêmes mots s'appliquent par- 
fois aux fleurs du saule, du peuplier, du châtai- 
gnier... On note entre parenthèses après le pt 
concerné les précisions fournies par l'enquête, 
relativement rares puisque la q. visait exclusi- 
vement le coudrier, mais que complètent les 
données livresques (v. les notes suivantes). 

? Comparer *tchèton ‘linaigrette’ REM., Gloss. 
3 V. FEW 6/2, 96 MIN-. — Les formes sont 

classées dans l'ordre suivant: dérivés "minou' 
(et var. à finale consonantique, cf. introduction) 
(1) et *minon' (2); formation régressive "mune" 
(3); redoublement "mimine' (4); réduplications 
aprés aphérèse ‘nounou’ etc. (de '(mi)nou?) (5) 
et *néné (de *miné, littéralement 'mineau'?) (6); 
formations dérivées de cris d'appel dont le pre- 
mier terme est ‘minou’ (7 a) ou 'minon' (7 b) 
et le second le redoublement affectif de "chat 
(v. sous A 1), de *cate (« néerl. Kar, FEW 16, 
302a), de *саѕ (à interpréter sans doute comme 
représentant 'cats' « all. KATZE, FEW 16, 302a). 

^ V. DL *minou ‘jeune chat; fourrure; chaton 
(coudrier, etc H. BASTIN, Plantes ‘chaton de 
saule’ (comparer *minon), PIRS. ‘jeune chat, 
chaton (noisetier, saule)", LuRQUIN [Na 109] 
‘chaton (coudrier, bouleau)’, HAUST, Chestr. 
‘jeune chat; chaton de certains arbres’, DEPR.- 
NOP. *minoü *jeune chat; fourrure, duvet; chaton 
(noisetier, saule)”; ajouter BALLE *minou ‘jeune 
chat; chaton (saule)' (synonyme *bédot, forme 
de l'EH) et comparer CoPP. *minou “jeune chat; 
fourrure, duvet’ (synonyme *mimine) et SIGART 
“chat; poils, plumes, duvet, fourrure; moisis- 
sure”. VILL. et SCIUS connaissent seulement 
minou ‘jeune chat" (comparer *minon). 

5 L'altération de -n- en -ñ- qui affecte miña, 
et тіло (d'où mifi) n'est pas isolée; comparer 
le nom Colignon < Colinon. Ici, il y a peut-être 
eu attraction de 'mignon' etc. (FEW 6/2, 141a 
MIN-). 
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9 V. DASN. *minousse ‘jeune chat; assem- 

blage de fleurs (saule, noyer, coudrier)’, MASS. 

*minous/, masc., “chat; caresse” (synonyme 

*doudoüce), *minousses, f. pl., ‘poussière; duvet 

soyeux de certaines graines’ (synonyme 

*тіпоп), LiÉG. *тіпойсе ‘chat: 

amentacées', Gloss. S'-Léger "*minoüsse ‘cri 

d'appel du chat’; masc. pl., ‘chaton (coudrier, 

saule), flocons de poussière”. 

7 V. LÉON. *minouche ‘chaton de noisetier, 

de bouleau’ (synonyme *minon); ajouter LUR- 

QUIN [Na 109] *minouche “id et Maps 

*minoutche “id.” (synonyme *minou). — Pour le 

sens ‘chat’, v. encore PRS. et CoPP. *minouche. 

8 V. Scius et ViLL. *minon ‘chat; chaton 

(coudrier, ainsi que noyer chez VILL.); émou- 

chette’, BASTIN, Plantes ‘chaton (coudrier, 

saule)”, LÉON. ‘chaton (noisetier, bouleau), 

Pis. ‘jeune chat; fleur (noisetier, saule) 

(synonyme *bérbizéte), Mass. ‘chaton (noise- 

tier, saule, bouleau)’; pl., ‘flocons pelucheux'. 

— Pour le composé *sau-minon 'saule mar- 

seau”, v. not. 167, ADD., a, H, A 8. 

9 Pour le sens ‘chat’ de “mimine, v. PIRS., 
СОРР., BALLE, DEPR.-NoP., COTTON, MAES, etc. 

Copp. et DEPR.-NoP. ajoutent le sens ‘peluche, 

duvet (bordant pantoufles, chaussures), COPP. 

le sens ‘manteau de fourrure (enf.)'. 

10 Comparer Maps ‘nounou ‘duvet (sous les 
lits); nom affectueux donné à un enfant’. — 

Autre sens à Ve 40: *nunu ‘roseau’ (M.-Th. C.). 

u. Ajouter Gloss. S'-Léger *nounousse, mM., 

*chaton (noisetier, saule)' (synonyme *minousse) 

et comparer REN. *nounouche ‘fleur (peuplier); 

aigrette, pissenlit; peluche”. 

12 À classer auprès de 'moute' et "mou- 

moute’ ‘chatte’ FEW 6/2, 180a міт-. V. DL 

*moumouche ‘fourrure de cou; chaton (saule, 

coudrier} (synonyme *minou). 

13 Pour *marou, -ousse, noms picards et 

wallons du matou et de la chatte, v. vol. ulté- 

rieur et FEW 6/1, 359a MARM-. 

м 'queue de chat (1 a) et 'chat-queue' 
(1 b), sont plus largement attestés avec le sens 

‘prêle’ (v. vol. 7, à paraître); par association, 

"queue de chat' > "queue de rat(e)' (2), lequel 

a par ailleurs d'autres significations. 

15 À cette forme, comparer BOURG. *catcheu- 
minoutche, littéralement 'chasse-m.' (réinter- 

prété d'un primitif 'chat-queue-minouche') et 

chaton des | 

catch (dérivé régressif), tous deux avec le sens 

‘chaton de noisetier’. 
16 FEW 14, 337b VERVEX. — Comparer not. 

141 CÔNE, 34 et n. 44 (sens de 'brebisette"). 

Autre sens de 'brebis' (et dér.), de 'bédot' et 

de "тошоп": ‘espèce de nuage’, v. ALW 3, 

82b et 83a. 
17 Ajouter LURQUIN [Na 109] *berbi ‘chaton 

(coudrier, bouleau)', «équivalent du namurois 

*béerbizéte». 
18 V. Prs. *bérbizéte ‘chaton, folle fleur’, 

avec renvoi à ‘minou ‘chaton (saule, noise- 

пег)”, REN. *bérbízéte ‘chaton (coudrier, aulne, 

noisetier); quantité minime’ (synonyme *bér- 

bèlète [de BARBA]). Ajouter Corp. *bèrbuzète 

‘chaton de noisetier’, SIGART *barbuzéte ‘fleur 

mâle du noisetier’, Mats *barbujéte ‘bouchon 

d'étoupe ou de papier pour sarbacane; fleur 

(noisetier); fleur et cône (aulne)'. 

19 V. DEPR.-NOP. *bérbisot, *bar-, *bèrbijote, 

+bârbf- ‘chaton de noisetier’ (la dernière forme 

influencée par les produits de BARBA) et CARL.? 

*bérbijote ‘fleur de noisetier’, *bárbijote 

(arch.) ‘chaton de noisetier' (sans renvoi; la 

deuxième forme influencée par les produits de 

BARBA; comparer, dans la méme source, *bar- 

bóje ‘barbe de plume’, *bürbouzéte, *báürbuléte, 

*bérbi-, *burbu- ‘filament, léger nuage"). 

20. V. FEW 1, 312 BED- et vol. ultérieur. Dér. 

en '-ot' (1), redoublement de l'initiale et réin- 

terprétation de l'ensemble comme un composé 

"subst. + de + subst.' (2), dér. en '-ée' (3). — 

Pour le sens ‘пиаре’, v. n. 16. 

?! V. BALLE *bédot ‘mouton; chaton de noi- 

ѕебег’, DEPR.-NoP. ‘mouton; chaton (noisetier, 

saule, peuplier)’, CARL.' ‘mouton; petit nuage 

blanc; chaton (noisetier, saule, peuplier)”, 

CoPP. ‘mouton, petit nuage”. 
22 Comparer COTTON. mémé, bébé 'veau, 

vache', probablement onomatopéique, la 

seconde forme rappelant bé d bédó S 1 (v. 

n. 20). 
23 Comparer DrEPR.-NoP. *keuye dé bédot, 

synonyme de *bédot. 
24 Peut-être par association automatique 

entre les notions de mouton et de berger. 

25 Littéralement 'souricette'; ce sens 
figure pas FEW 12, 111a SORIX. 

26 V. REM., Gloss., qui propose de rattacher 

le mot à ‘djèye ‘noix’ (FEW 4, 36b-37a 

ne 
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GALLÍCUS). — Autres sens: ‘trochet de noisettes’ 
(not. 147, O); 'cóne de pin' (not. 141, 13 b). 

? Autres réponses: 1? 'houppeau': «рї, 
To 39; — 2? "fleur: fær L 39; — 3° *makéte 

d'óné H ^77; comp. not. 141, 48. — Croyance: 
*cand i-y-a ne masse dé bédots, i-y-a "ue 
masse аё feumes іпсёпіеѕ (émbrasséyes) 
Mo 79. 

150. GENÉVRIER (carte 70) 

Q.G. 114 «du genévrier; baie du genévrier». 

Alors que 'geniévre' (A 1), continuant 
JÜNIPÉRUS, se conserve ca et là sous des formes 
autochtones, son dérivé "репёугіег' (A 2) appa- 
rait en général sous des formes adaptées du 
francais. 

Dans une vaste aire orientale, 'geniévre' a 
été remplacé par *pèkèt (B), qui a d'abord dü 
désigner la baie (sens attesté en quelques pts, 
v. tableau, et expliquant le dérivé *pëkëtt, B 2), 
avant de s'appliquer à la plante. — Comparer 
'geniévre' et *pékér au sens de ‘genièvre, eau 
de vie' (ALW 4, not. 190). 

Dans le sud du Namurois et du Hainaut, se 
rencontrent les types 'peton' et 'petereau' 
(C 1-2), le second fréquemment altéré, dont le 
sens spécifique est "bouquet de genévrier 
servant d'enseigne de cabaret’ .! 

En ADD., baie de genévrier. 

* ALF 636. 

A? 1. *gneüve) *djenwave, *dji-, *j'néve, 
‘jènêve, *jénive^...: áf My 3 (ou *pèkèr), 6 
(mais *рей d’ pékét) | «jneüve»? My 1 (M.-A. 
Libert; v. *pèkèr) | gènwaf Vi 25 (f. | gi- Vi 43 
(m., plante; f., baie) | Znéf Vi 721,35 | Zenéf Mo 
1 (dans *boule dé — la plante est inc.) | Zénif 
To 2. 

2. *g'nóvri, ‘djènoûvrié, *jénévri, -vrier...: 
gnôvri Ne 65 | séndvrié Vi ‘36 | Zenévri Ni 112 
(mais *pwë d’ pékér) | -vyé Th 29 | -vriyé Th 25, 
43; Ni 36 | -è Ch 16 | Zënëvri Vi 18 | -iyé Ar 1 | 
-пё- Ne 69 (ou -пё-) | &névryé A 1 | -è Ne 63 | 
žænævyč А 37 | «genevrier» To ‘36. 
B? 1. *pèkèt...: pèkè S 1; Ch 63, “64; Th 24, 

"52, 53 (-ka), 54 (seulement dans le sens ‘bou- 
chon de cabaret”; v. *pérriyó); Ni 6, ‘9, 17, [20] 
(baie de g.; v. *pékétf), 28, 80, ‘97, 98, “102, 
112 (dans *pwés d’ ~ v. *jénévri); Na 1, 6, 19, 
30, [79] (baie de g.), 84-129, 135; Ph 16 (ou 
*péton), 37; D 7-36, 38 (ou *bwé d’ ~), 40-84, 
96, 7100, 110-120, 136; W 30, ‘39, “60 (“pers 

d’ ~ à la fois pour la baie et l'arbuste); H sauf 
8; L 1, 7 (ou *— d’ tièr), 19-35, 43, 61-87, “90, 
94, 101 (*übe di ~), 106-116; Ve; My 1 (mais 
«jneüve» M.-A. Libert), 2, 3 (ou *gneñve), 6 
(dans *peñ d’ — v. *gneáve); Ma (-e Ma 42); 
B 2-11, 12 (dans *bwé d’ ~), 14, 15, 16, “17, 
[19] (‘baie de ein 21-33; Ne 4, ‘5, 9, 11 
(dans *grin.ne du p.; v. *pékétf), 14-43, 47, 49, 
^50, 770, 76; Vi 8, 13. 

2.5. *pëkëti: pekeri Ne 11 | -/ Ni 20. 
С? 1. *péton: pétó Ch 72; Ph 15 (seulement 

‘bouchon de cabaret’), 42, 45, ^47, 53,61, “63, 
69, 79 (pe-), 81; Ar 2; D 36 (seulement ‘bou- 
chon de cabaret’; v. *pèkèr), 94, 101, 110 (ou 
*pékét). 

2. *pétriyó, *prétió, *pétió, ‘pwètriyô: 
рёігіуб Th 54 (genévrier; on en fait des *pékéts 
servant d'enseigne) | prétyó Th “55, “61 | pétyó 
Th 62 (branche de genévrier servant d'ensei- 
gne; v. “bo d’ pétió) | pwètriyé Th 64, 72, 73 || 
“bo d° pétió ['bois de p.']: bó t pétyó Th ^51, 
62 (genévrier; v. *pétió), "63.8 

! Les lacunes (essentiellement ouest et sud) 
s'expliquent par la rareté ou l'inexistence de la 
plante dans de vastes zones. L'EH note au sur- 
plus: «il n'y en a pas au pays; on va en cher- 
cher à Dourbes pour les processions, etc.» 
Ph 37; a presque disparu B 23; rare Ne 76. 

> FEW 5, 74b-75a JÜNIPÉRUS; simple: 
'genoivre', type formel auquel correspondent 
la plupart des formes recueillies, 'gen(i)évre', 
type formel auquel correspond la forme de 
To 2; 'genévrier'. Sur la réduction de -wé- à 
-é- dans le simple, v. BOURCIEZ 54, I et 103, 1°, 
II. Noter aussi, à l'est, l'évolution gn- > dn > 
йй > À (AÉf); comparer ce phénomène dans 
'genou' (ALW 1, c. 46), dans "genêt' (ici not. 
173). Sur l'hypothétique forme Znáf, v. n. 3. 
Les formes en Zén-, Zén- du sud et de l'ouest 
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GENÉVRIER 

жән “gneñve 

*djénwave 

ca *jènêve, 

"g 'nóvri 

*jénive 

*djénoüvrié 

*jènèvri 

*pëkët 
© *pékét (pour la baie) 
Q ‘pois de *pëkër' 
Q ‘arbre de *pèkèr 
e 

l 
1 

“pèkèti 

*pêton 

*pétriyó... 

sont probablement empruntées. — Outre les for- 

mes de l'EH, v. verv. *gnieür (FEW, l.c.) et 

Pirs. *jenéve, inc. de LÉON.; comp. encore la 

forme montoise de ГЕН (*jénéve) à Mons 

geniève Кор 88 (FEW, l.c.). 

3 V. BASTIN, Plantes $ 76 *gneüve, citant 

VILL. «jneuve». On ne sait si cette graphie doit 

être rapprochée de «jneüve» (M.-A. Libert), 

qu'on pourrait lire Znd/f, si la notation est sûre; 

mais J. Lechanteur édite *gneñve la forme de 

ViLL. (comparer chez cet auteur, «jnawair» 

pour "ena wêre, littéralement ‘il n'y a guère’, 

ALW 3, not. 156, et «jnawez» pour *gnawer 

*miauler', FEW 6/2, 68a MIAU-). 

* Correspondant de fr. geniévre; v. n. 2. 

5 WARTBURG, FEW 8, 159b *РЕККАКЕ 
‘stecken, stechen’ (v. spécialement commen- 

taire et n. 4), considère que cette désignation 

du genévrier s'explique par le fait que les 

aiguilles de la plante se présentent comme des 

piquants et piquent celui qui cueille les baies. 

Cette conception s'oppose à celle de HAUST, 

DL, qui explique *pèkèt 'genévrier' tout 

comme *pétche, *péke 'cenelle' et dérivés 

(v. not. 155, A) à partir d'un radical PEKK- 

TOME 6 
CARTE 70 

Ze к. oo. 
yw @ © 

o Dëse 

signifiant ‘petit’ (cf. FEW 8, 158); la dénomi- 

nation s'est donc appliquée à la baie, puis, par 

extension, à la plante. L'alternance k / c 

(tpèkèt ‘genévrier’ / *pètche 'cenelle") n'est 

pas un obstacle au rattachement à PEKK-; 

comparer en effet *pëtchët ~ *pekét et *pe- 

tchale — *pécale (not. 155 CENELLE, A 2 et 4). 

— Sens spécialisé: ‘branche servant d'ensei- 

gne aux cabarets’ Na 129; D 64, Ne 43; 

v. aussi SciUs, HAUST, Chestr. et CARL.! (ton 

pind in pèkèt al coupète dé l'uch dès caba- 

rèts). Sens dérivé: 'geniévre'; v. ALW 4, 

not. 190. 
$ Dérivé en -ARIU du précédent à ajouter 

FEW 8, 159b. Autre sens: ‘sorbier’; v. not. 132, 

K a— Pour Mons péqueriau, cité FEW 8, 159b, 

v. note suivante. 
7 FEW 8, 141b PÉDITUM (sous d. Pflanzen). 

Dér. en '-on' (1) et '-er-eau' (2) du verbe 'peter' 

‘éclater, craquer, еіс’. — Noter les altérations 

nombreuses du second type: *pétryó (avec -yó 

représentant -ÉLLU, dot une séquence com- 

plexe -try-), d'oü: 1° pétriyó (insertion d'une 

voyelle); 2? prétyó (transposition de r); 3^ pètió 

(effacement de r). En outre, sous l'influence de 
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*pwës 'pois', dans le syntagme "pois de pete- 
reau’, altération de pérriyó en pwètriyé. — Sens 
spécialisé: 'branche servant d'enseigne aux 
cabarets’ D 36 et Ph '47 (dans la locution 
“pinde ‘un p.'); v. EMW 1, 25; 8, 58, ainsi que 
LÉON. *péton ‘branche de sapin ou de genévrier 
utilisée comme enseigne de cabaret', BALLE 
*pinde (déspinde) ès” péton ‘ouvrir (fermer) un 
cabaret , CARL.! *troupia *branche de houx, de 
sapin ou de genévrier que l'on suspend au-des- 
sus de la porte des cabarets”, etc.; pour l'emploi 
du sapin à cet usage, v. not. 138, n. 7. — LEH 
n'a pas relevé Mons péqueriau ‘genévrier’ (cité 
FEW 8, 159b d'après DELM.), qui apparaît 
comme une altération du type 'pet-er-eau' 
(peut-être sous l'influence de *péket ‘genièvre, 
eau de vie’); il faudrait donc classer la mention 
montoise sous PÉDITUM plutôt que sous *PEK- 
KARE et rapprocher l'altération de т en k de celle 
qui affecte Nord pékrió, variante de pétrió (tous 
deux sous PEDITUM, 8, 141b). 

* Réponse approximative dans une zone oü 
le genévrier est souvent dit inconnu: čèrbuh” 
L 2, où le premier élément est *fiér ‘côte’ 
(not. 46, A), le second probablement “bêr... 
“tronc, tige” (v. not. 58, A et n. 1); sens? 

ADD. Baie de genévrier. 
Les mots recensés sont accompagnés du 

complément déterminatif «de genévrier» (v. 
tableau principal)! 

1° 'pois'. *peüs, “pil, *pwés...: рё, pé 
W 739; H 49, 50, 67, 68; L 1, 7, 19-35, 43, 61- 
116; Ve 1-24, 32-47; My 1, 2; Ma 12, 20, 29; 
B 2, 3, 6 | pé W 66; Ve 26; My 3-6 | pii B 4, 
5. 7 | pwè Ch 63, “64; Th 24, 29, 53, 62, 72, 
73; Ni 98, 7102, 112; Na 1-19, 30, 84-129, 
135; Ph 16, 42-53, 69-81; D 7, 15, 34-64, 72, 
84, 91, 96, 101; H 1, 2, 21-46, 69, “70; Ma 1- 

9, 19, 24, 29, 36-43, 51, 53; B 9-23, 27, 33; 
Ne 4, ^5, 32, 33 | p,wé Ni 36 | риё [sic; corres- 
pond à ‘pain’, v. ALW 1, c. 68] Ма 35 | pwa 
Th 25. 

2? 'grain'. *grin: gré A 37; Na 135; Ar 1 
(sans compl.); D "17, 25, “26, 727, 30, ‘32, 73, 
94, 120; Ne 22, 23, 31, 69 | grie Vi 35. 

3° 'graine'. *grin.ne: grén H 53; Ma 46; 
B 28; Ne 9-14, 16, 24, 33 | eré"n B 24 | grën 
B 30 | gren Vi 25 | grén Vi 8, 13, 721 | grin 
Vi 43 (J.H). 

4° *pétche?? pèč Ni 17, 28, 98 | peg B 22 
(enq. compl.) | pék S 6 («baie en général, sur 
houx, aubépine, sorbier, etc.»). 

5? 'boule*: bul Mo 1; Ch 16; Ne 63. 
6? "baie": bé, Ne 65. 
7° 'pépin': pèpè Ne 20. 
8? *nokéte:? nóket Ne 49.4 

! Les mots relevés ici reparaîtront dans d'au- 
tres volumes, oü ils feront l'objet d'un com- 
mentaire plus développé. Noter dés ici la var. 
pé (‘baie de genévrier") / pwè (‘pois en géné- 
ral') H 49; Ma 20. — Pour l'opposition entre 
'genoivre' et *pèkèt, et l'utilisation de l'un ou 
de l'autre pour “baie de genévrier', v. tableau 
principal. — Utilisation: pour fumer les jam- 
bons D 64; *po-z-èfoumi lès djambons Ma 4; 
dans la choucroute: "éi choucroûte L 19. 

? Comparer not. 155 CENELLE, A et v. tableau 
principal, n. 5. 

* Pour d'autres sens de ce type, v. FEW 7, 
169b *NODICARE. 

^ Réponses approximatives: 1? +с/4 d 
claw'con [-o"] L 4: clou de girofle; у. FEW 2, 
7716 cLavus et ALW 4, not. 182; — 2° *pwó 
grete: рид gret Mo 41(= ?) v. not. 155 
CENELLE, C b; not. 131 SORBE, autres rép. 

151. AIRELLE (carte 71) 

Q.G. 115 «airelle; myrtille». 

L'EH a essentiellement recueilli les dénomi- 
nations du fruit de l'airelle myrtille (Vaccinium 
Myrtillus L.), assez généralement connue en 
B.R., sauf dans les arrondissements de To et de 
W, pour lesquels on ne possède que peu de 
réponses. 

La baie est dénommée 'framboise' (A) à 
l'est d'une ligne reliant W 30 à Th 82; compa- 
rer l'extension du méme type au sens 'fram- 
boise' (not. 113). — Dans une grande partie du 
namurois et dans l'ouest-wallon, on la désigne 
par le mot *caclindje, -inke (B), dont le rouchi 



396 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

*caclin, *cra- (B^) apparait comme la variante 

masculine. Le rouchi emploie en outre le mot 

'cousine' et son diminutif 'cousinette' (C). En 

quelques pts hennuyers, on nomme la myrtille 

*breuwe (à l'est), *broüte (à l'ouest) (D). 

En ADD: а, noms de la plante portant la 

myrtille; B, autres espèces d'airelles. 

Ф ALF 1751; ALLR 121; BRUN., Enq. 1408; 

PALW, II, 10; J. RENSON, «Les noms wallons 

de la myrtille», Erymologica von Wartburg, 

1958, 615-28 [ci-dessous, RENSON]. 

A. I. a. *frambáhe, -à-, -6-..., “fra-, 

*from-: frábàh L 775, 87; Ve 37-40, “43, 44, 
'46 | -àh L 116; Ma 3 | -òh L 29, ^90 | -öh 
L ‘32 | -óh L 101 | fra"^bóh Ve 1 | frabah 
Ve 31, 34 | -óh Ve 24 | -óh Ve 6 | -óh Ve 8 | 
frábüh L ^99 | -àh H 69 | -öh L 19 | орал 
L 85; Ve 41 | frô"bâ"h Ve 34 | -åh D 64; W 30; 
H ‘20, 46-50, 67, 68, 77; L 106, 113; Ma 2, 
3 (2), 4-12, ^15, 718, 19 | flóbàh H 1; L 45 
CAP | fróbàh L 1, 7 (t. importé), 43, ^50, 114 
| fró- Ve 32 | fróbóh L 43 (ou fró- selon eng), 
66 || b. *frambáhye. -à-, -ó-, -éh(y)e; -é-.... 
*frâ-, *from-: frábày Ma 24; B 2, 73,4, 5, 7 | 
-àx H 770 | -óy L ‘50, 94 (fra"-); Ve 26 Gd. | 
frábéy? My 4 | frà"- My 2 | frabél? My 1 | 
frábép My 3, 6 | frábày H 28 | fra" bah 
L 61 | fróbay Ve 42, 47; Ma 20, 24; В 6, 27 | 
-ày' Ve 35 | -åy D “32, 34; H 53; Ma 29 | -ду 

L 39 || c. *frambáje, -â-, -0-.... *flam-, 
*from-: frábà$ Ve “46; Ma 51, 53; В 9, 11, 
^14, 15-22, 24, 28-33; Ne “18, “50, 76; Vi 13 
(flá-), 16, 18, "21 (id.), 22, 27 (-2), 730, ^34, 
35, ‘36, ‘42,47 (-2) | -às D 30 (enq. compl.; v. 
fró-); H 8 (id); Ma 726, 40, 42, “50; B 12 | 
-д# Ne 63 | -6š D 38 (A. Lebrun; v. *caclindje), 

46, 68, 73, 101; Ma 39; Ne 26 | -2 Na 84, 99 
(ou B), 101, 114 (id.), 116-129, 132; Ph 33, 
53, 61 (rare), 69, 79 (flá-), 81, 86; Ar 1; D 7, 
^9. 15 (enq. compl.), 25, 26, 27, 40, “55, 58, 
^71, 72, 84-96, ^100, 110-120, 132; Ma 1, 35, 
36, 43, /49; Ne ‘1, 4-24, 31-39, 44 (enq. 
compl.; flá- J.H, 47, 49, “59, 60; Vi 2, 6, 8 
(flà-) | fróbàs H 21, 27; B 719, 23 | -às D 15 
OH v. frábós), 16, 17, 30 (J.H.; v. frá-); 
W 739; H 8 (LH. v. frá-), 26, 37, 38, 739, 
^42 | -ó Ma ‘34 | -ós Ph 84; Ma 46, ‘48. 

П. *frambwéje, -b(w)éje...: frabwés Ar 2; 

Ne 770 (-2 | -bwe3 Th 72; D 123; Ne 238, 43 | 

-z D 7129, 136; Ne 51 (et Frahan) | -bwés B ‘1; 

Ne 57 | -bé? Ne 65 | -bé? Ne 69. 

Ш. *frambwáse: frábwás Th 82. 
B? *caclindje, -inke... *kè-, *sta-: kakléc 

Mo ‘75 (ou C 1); S 1, 19-36, 37 («dans les jar- 

dins seulement»); Ch ‘1, 2, 4-43, ‘44, 754, 61 

(-ёс), 63, 72; Th ‘1, 2, ‘11, 24 (mot importé: 

v. D), 29, ‘32 (mot importé; v. D), 751, 54 (il 

n'y en a pas), 62; Ni 1,2, 55, 6, 9, 11-19, 20 

(à Ard.; ou F), 25 (-é"&), 26, 28 (ou -6'—, mot 

importé), 38-61, 80, 90-112; Na 1-79, “96, 99 

(enq. compl., synon. A), 107-112, “114 (ou А), 

-123, 130, 132. 135; Ph 6-16, 21, 37-45, "47; 

D /5, 36, 38 (A. Rob. et J. Nollet; v. А) | kà- 

W ‘32 (peu usité) | kè- Ni 35, 36, 72 | kaklék 

Mo 75,9 | stakl&k S 13. 

B? *caclin, *cra-, *sta-...: kaklé Mo 44 | 

-éñ Mo 41 (G. Gérard, mais -ёй G. Delattre) | 
kraklé A 44 (rarement; v. C), 50 (aux Ecache- 

ries), 60; Mo 1, 17-23, 79 | -éñ Mo ‘29 | staklé 
S 10 (J.H., ou C 2). 

C$ 1. *cozene, *cou-, *gou-: kozen To ^51, 

712; A 2,7, 10, 12 (ou kó-), 13, 18, 719, 720, 

28, /39 (kó-), 44 (rarement; v. kraklé); Mo “75 
(ou B); S ‘3,6 | -en A 1 | kaizón To “50; А 732, 
^48, “49 | -en To 24, 43 (mais inc.), 58 | -&n 

To 99 (arch. | guzènœ" To “57 | kauziné? 
To 91. 

2. *couzinéte: kazinèt А 37; S 10 (ou staklé). 

D? *breuwe, -&-: bràw Ch ‘46, ‘64; Th 46 | 
«breuwe» Th ^1, /32 (ou B) | br&w Th 24 (ou 
B). 

D’. *broüte...: brüt Th 14, ‘18 | «broute» 

Мо 70 | bröt Th 25. 
E? ‘groseille de bois": gruzèy dé bó To “100 

(Bonsecours). 

Е. *mirtile, -ine, -iye: mirtil No 1,3; То 48; 

А 752; Th 73; W 42; Vi 25, 43 (il ny en a pas) 

| mirtil Ni 20 (Ard) | mértél W 3 | mirtin 
Mo 37; Th 43 | mirtiy To 13, 28; Th 64; D 81 | 
myér- Ph 54.1% 

! V. FEW 15/1, 239a *BRAMBASI 3. Les 

formes sont classées d'aprés: 1? le traitement 

de -s- dans la finale -ASIA: > h;, y, SE, ou bien 

s/z comme en français; cf. REMACLE, h°, 71; = 

2° le produit de la voyelle accentuée: > d, d, ó 

et malm. ê, ou bien -(w)é- comme en français; 

v. la note suivante. Remarquer encore: la 
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AIRELLE 

"framboise" 

*caclindje, -inke 

"caclin, *craclin... 

*cozène, Cou- 

"couzinéte 

"breuwe 

'broüte 

"mirtille' 

vélarisation de la voyelle nasale initiale (á > à, 
ô), V. Haust, ВТ” 10, 446-7; le passage spo- 
radique de fr- à fl-. 

* À W 1 (point appartenant à une zone où le 
type est trés rare: v. introduction), *flombáje, 
type importé, désigne quelquefois la mûre; v. 
d'autres mentions de ce sens à la not. 156, E. 

3 À Malmedy, é, è est une variante de à 
devant hx: comp. malm. *éhf ‘facile, aise”, cor- 
respondant de liég. “dhi, -ève, etc. Le ë, è cham- 
penois (Ne 65, 69) résulte de la réduction de 
wë, wè; comparer, pour le français, BOURCIEZ 
54 H b. 

^ V. PIRS., LÉON., DEPR.-NOP., CoPP., CARL. 
*caclindje; FEW 16, 352b KRAKELBESIE, et 
761b, oà on signale que RENSON 620-1 tient 
les formes en -r- pour secondaires. Celui-ci 
décompose la forme qu'il juge originelle en 
'cakile' + '-enge' (suffixe qu'il reconnait 
dans d'autres phytonymes). Les données pré- 
sentées par FEW 19, 80ab QAQULLA (> 
'cakile'), à compléter par celles d'ARVEILLER, 
ZRP 97, 282 sv., paraissent cependant diffici- 
lement conciliables avec cette explication. 

TOME 6 
CARTE 71 

А 
ъ ыргы, 

Pour d'autres propositions 
(notamment celle de GRANDG.: 
ENCAUSTUM), v. RENSON, l.c. 

* V. DELM. craquelin, HÉCART (Valencien- 
nes) id. — Variante masc. en '-ing' du suffixé en 
'-enge' (B)? П y a en tout cas eu réfection du 
type en kak- sous l'influence de “erak lin 
‘pâtisserie croquante' (FEW 16, 352b-353a 
CRAKELINE). -- Ajouter *caclène: kaklen To 99, 
défini par «mûre plus petite que la +тейге»; 
pour d'autres attestations de ce type, v. not. 156 
МОВЕ, K. 

$ V. Corr. *cozéne, DELM. cousennes 
'airelles, myrtilles, cousinnes' (sous cousenne 
Sg. 'cousine"), REN. *couzéne (arch.), -ine, 
HÉCART (Valenciennes) couséne. — Les propo- 
sitions avancées pour expliquer ce type sont 
résumées FEW 21, 96a; RENSON 623, opte 
pour le rattachement à CONSOBRINUS (2, 
1074a). Faut-il exclure (cf. RENSON; l.c., n. 
30) l'étymon cüLEx (2, 1494b-1495a), sous 
lequel se trouve classé 'cousin', nom de plu- 
sieurs espéces de plantes? On notera que le 
timbre de la voyelle initiale (o largement 

étymologiques 
[quae] CACAT 
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attesté) diffère fréquemment de celui des 

continuateurs de CÜLEX (v. ALW 8, not. 136, 

G) et de CONSOBRINUS (v. vol. ultérieur). 

7 Faut-il interpréter 'cousine' ou 'cousinet' 

(cf. frm. cousinet “nom vulgaire de l'airelle 

myrtille', FEW 21, 96a)? 

8 Compléments dans CARL: *breuwe (Ch 56, 
57, 58, 64; Th 1, 24, 32, 34); *broüwe (Ph 84). 

Cf. encore HÉCART (Valenciennes) broute. — La 

proposition de BALD., Etym. 376 de rattacher le 

seul *broute à BRUST ne s'accorde pas avec les 
autres formes. RENSON 622 propose un classe- 

ment sous BRÜCUS (FEW 1, 558b; cf. sav. brou 

‘airelle’, aost. bruvak); le -t- s'expliquerait par 

le croisement avec broute ‘broussailles’. 

? Cf. DELM. groñselle de bois ‘airelle, myr- 
tille’; FEW 16, 422b *KRUSIL. 

10 Réponses approximatives: 1? *ämon.ne 

L ‘50: v. not. 113 FRAMBOISE, A ^; — 2? *purnéle 

L 39: v. not. 152 PRUNELLE, A; — 3? *créke 
To 7: v. not. 152, G a; — 4? *brimbéle Ni 33 

(femme du témoin d'origine vosgienne!) v. 

FEW 1, 528a BRI(M)B-. — Ajouter encore: REMA- 

CLE, Gloss. ‘river lès frambáhes ‘cueillir les 

myrtilles avec un *riveft (‘peigne à myrtilles’); 

v. FEW 16, 729b RIVEN; — LURQUIN *plouk'ter 

dés frambáhes ‘cueillir des myrtilles’; v. FEW 8, 

507b *PILÜCARE. 

a. Noms de la plante qui porte la myrtille. En 

général, le tableau donne seulement la finale". 

A? "framboisier'. I. (*frambáhi, -hyi, -ji... 
-i, Aer... *from-): -bàhi Na 104; H 21; L 775, 

87; Ve 38,41, /43, 44, 46 | -i H 27, 28 | -báhi 

D ‘32, 64; H 720, ‘39, 42, 49, 70; L 106, 113, 

116; Ma 2-19 | -ï H “26; Ма 9 | -i H 37,38 | 

-bóhi L 1, “90, 104 | -i Ve 24 | -bóhi L 66 | -ï 

L 732 | -bóhi Ve 8 || -bàyi H 53 || -bazi B 9, 11, 

15, 16, 23 (enq. compl.), 28, 30, 32; Ne 750; 

Vi 16, 21, 22 | -£ Vi 47 | -i Vi 27 | -Zyé Ne 76 
| -bazi Vi 35 | -bà# D 15, ^16, ‘17, 30; Ma 42 | 
-Ьё Na 84, 99, ‘120, 127; D 7, 25, 726, 727, 
46, ‘55, 73, 84, ‘91, 94, 96, “100, 101, 113; 

Ma 1, 35, 36, 46, “48, “49; Ne 9, 11, 15, 16, 
722. 723, 44; Vi 2-8 | K D 72; Ne 4, ‘5 | -i 

Ph 79 | -Zyé Ne ‘1, 33, 39, 47 | -Zyë Ne 60 | 

-bwé D 136; Ne 738, 43 | -риё- B^1 | -bwe- 

Ne 51 (Frahan). 

П. (*frambiji, -bou-..., -iè): -bizi Ne 24, 32 

| zwé Ne 33 | -bé* Th 72 | -baii Ne 51. 

^ 

Ш. Cframb'hî, *framp'hi, -pi, *framb'ji): 

-phi Ve 34 (Solw.), 40 (mais -pt à Lod.); 

Ма 12, 26: В 2-3 (et “fr. d’ tchintchin: cf. B) | 
-ï Ve 32 | -př Ма 39, /50, 53; В 12 | -i Ve 34 

(à Sart méme); В ‘14 | fraphi (mais fróbày) 
Ma 20 | 'fram-'bZi D 36 (1.-d.; dans la zone 

*caclindje), Ma 51; B 15, 719, 720, 21, 22, 23 

(Bourcy); Ne 9, 14, “18. 

А“. 'framb-ell-ier'.^ *frambali: frábali L 19, 

29. 
B. 'caquelengier'. (caclindji, -і...): -gT 

Ch 63, 72; Th ‘11,24, 51; Ni 90, 7102; Na 1, 

^54, 69, 79, 107, 109, 7114, 135; Ph 15, 16; 

D ‘5, 36 | -gï S 19, 728, 29; Ch 72; Th 72; 

Ni /35, 45, 80 | -gi Ch 43; Ni 2, 75, 98, 112; 

Na 22, 23. 
C. 'cousinier'. (*couzini, -zénié...): -zini 

A 2, 7 | -né S 10 (arbuste ou fruit?; dans le 

second cas 'cousinet": v. tableau principal, n. 7) 

| -zènyœ To 750, ^51. 

D? *breuwi...: bràwi Th 24 | brè- Ch 64. 
E. Périphrases. "plante de [nom du Troun!" 

рій dé Mo 79; ‘arbre à --*: àrp a Ni 1^ 

B. Autres espéces d'airelles. 

Les espéces d'airelles (et de canneberges) 

autres que Vaccinium Myrtillus L. ne sont 

représentées que dans les fagnes: (1) l'airelle 

ponctuée, à fruits rouges disposés en grappes; 

(2) l'airelle des marais, dont l'arbuste, plus 

haut que celui de l'airelle myrtille, donne des 

fruits moins appréciés qui ne tachent pas; (3) 

la canneberge, rare, aux fruits foncés et savou- 

reux. 

© Bastin, Plantes $ 77 [ci-dessous BAsTIN]; 

LgGROS, PSR 2, 51-68 [ci-dessous E.L.]. 

(1) Airelle ponctuée (Vaccinium Vitis-Idaea L.). 

1° "rouge framboise": róc (roce, pl.) H 67, 

68; L 94; Ve 1 (ou čīčin Wisimus), 6, 24-35, 42 

(ou cécé); Ma 12, 20, 24; B 7 (comparer "fr. de 

loup"); — 2° "rouge pois*:? ròč pé L 114; Ve 38 

(fruit du éécé); — "pois de páquette'? pæ t 
päkèt Н ‘77; — 'püquette': pákét B 9 (fruit 
rouge); — ‘pois de Henn": pé t héri Ma “26; 

B 6 (fruit petit et rouge; *i vint a trokes ['en 

grappes']); риё -- Ma 29; — 3? *tchintchin, 

-tchi, *tchi-!9...: сёе Ve 26, 37, 38 (arbuste 

qui porte les *rodjes peüs), 39-44, “46; My 4; 

B 2, 4 (V.-du-B.), 6 (comparer ‘fr. de loup"); 
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ёёсер My 1; ёёсё My 3; сесі Ve 47; B ‘3; cê- 
My 2; cici My 75, 6; — *tchítchine: сїйїп Ve 1 
(Wisimus); — 4° 'airelle': ёгё1 Ne 46, 69; e- 
Ma 43. 

(2) Airelle des marais (Vaccinium uligino- 
sum L.). 

1° "framboise de loup':!! f. du lá Ve 44, 46, 
47 (qqfs, = ?); My 1 (air. des fanges); B 6 
(synon. de *tchintchin,"" gros et noir, en buis- 
sons), 9; -- dé -- B 2-73 (rare; fruit allongé, 
gris, doux, sur un *hôt framp hi); -- dé -- B 4 
(V.-du-B.); -- di -- B 4 (rouge), 7 (= *rotchés 
Ciy — 2? ‘fr. de chien": f. di cë B 6 (à Rog); 
f. du сё" Ve 32 (fruit bleuâtre, blanc à l'inté- 
rieur; air. des fagnes); -- сёр Ve 34 (noires). 

(3) Canneberge (Oxyoccos (-us) quadripetalus). 
1° "framboise de fagne': f. du fèñ Ne 49; — 

"-- de tourbiére*: f. di traiflir H "77 (ou *gruzé 
а fagne); — 'grouseau [proprement ‘groseille’: 
v. not. 111] de fagne*:? gruzè t Јай Н 777; 
gurzë -- B 22 (enq. compl.); gérzé -- Ne 26; 
— ‘pois de fagne':'^ pé t fan Ve 37 (= 7), 39 
(= ?), 40 (M.-Th. C), 46; B 2-3 (canne- 
berge), 6 (vient sur la mousse; on en fait des 
confitures); pii -- B 7 (canneberge); риё -- B 9, 
^14; — 2? "pois de coq':?^ pé t kòk Ve 32-34 
(canneberge).!^ 

| Réponses moins nombreuses que pour le 
fruit, qui constituent souvent un indice de la 
présence de la plante dans la région concernée 
(alors que le fruit, bien de consommation, 
voyage): comparer la carte de la distribution de 
Vaccinium Myrtillus L. reproduite dans REN- 
SON 618. Il faut ajouter que la formulation de 
la question pouvait prêter à confusion. Haust 
avait probablement conçu une opposition 
airelle [genre de plante] — myrtille [fruit de 
l'une des espéces d'airelle], mais celle-ci aura 
été réinterprétée en airelle [fruit rouge; cf. 
HANSE s.v. myrtille; FEW 25, 654a ATER] — 
myrtille [fruit bleu] aux pts où on connaît plu- 
sieurs espèces d'airelles (v. B). 

2 Pour l'effacement de la prétonique interne, 
cf. lice: *tchèp'tt ‘charpentier’, liég. *cwèpf, 
nam. *cwam jt 'corbesier' ‘cordonnier’. 

? Type formel 'frambetier', formation ana- 
logique tout comme "frambalier': v. note sui- 
vante. 

^ Type formel 'frambellier', 
modèle de *gurzalf, *purnalf. 

> Cf. CARL “breuwi (sans doute aux pts où 
le fruit est appelé *breuwe); v. tableau princi- 
pal, n. 8. 

* En outre, *on bé troké d' fr. Ma 12 (plusieurs 
touffes chargées au point de *r'baler ['ployer 
(des plantes)'; v. not. 97 cHARGÉ de fruits, N]; — 
dès cochés d’ fr. B 11; "dés cohyés tot riglis 
[tout chargés"; v. not. 97, G] d’ fr. — Une planta- 
tion de myrtilles: *caklez? Mo 17; comparer, 
dans le méme sens, DEPR.-NOP. *cacliniére. 

7 On l'oppose en général à 'framboise' 
myrtille', à "noire fr." 44: *neüre fr. (pl. 
*neürés fr.) H 67; Ve 31, 34; Ma 24. 

* Ajouter *rodje peü B 6 (É.L.). 
? Littéralement *pois de premiére commu- 

niante'. Pour liég. *pákéte, cf. DL, FEW 7, 
702a PASCHA et vol. ult. 

TT Ajouter *;chintchin Ve 36; -tchi H 67 
(ÉL). Le type s'applique généralement au 
fruit, parfois à la plante et au fruit (Ve 40), par- 
fois seulement à la plante (Ve 38); noter, en 
outre, “amp hi d’ tchintchins B 6. — Le mot 
proviendrait d'un redoublement enfantin de 
'chien': cf. Spa [Ve 36] *frambáhi d' tchin et 
*tchintchin, insérés d'après Haust FEW 2, 
194a CANIS; noter que selon l'EH, "framboise 
de chien' s'applique à l'airelle des marais (ci- 
dessous, (2) 1?). 

! Ajouter fr. du lé Ve 38, 39, 40 (Franch. ); 
-- dé -- B 5; "grosse fr.': gròs H 67; 'sauvages 
fr.': savaëè Ve 37 (Ster) (tous ÉL .), pour dési- 
gner la même espèce. 

!2 Les confusions s'expliquent probablement 
par la rareté de l'airelle des marais (É.L.). 

? Cf. BASTIN: *grâzë d’ fagne My ‘5, 6; 
*gruzale dé fagne My 3. De la mention ches- 
trolaise, rapprocher DASN. gurzai “petit fruit 
rond que produit une plante qui croit dans les 
marais, baie de canneberre' [ajouter canne- 
berre à la documentation de FEW 21, 96a]. 
Ajouter la mention chestrolaise prés de Ferriè- 
resH. [Н 77] gruzé d' fagne ‘airelle’ (FEW 16, 
422b *KRUSIL). — Cf., dans le tableau principal, 
le type £, qui, à To, ne peut s'appliquer qu'à 
r шее myrtille. 

^ Ajouter pæ t Јай Ve 32 (ou mieux: pé t 
De 38, A0. 47 (tous É.L.); My 4 (BASTIN); рй 
-- B 4 (à V.-du-B.), 5 (tous les deux É.L.). — 

calqué sur le 
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BASTIN ajoute encore *poume dè fagne My 2 (à 

Longfaye). 
15 Parce que le coq de bruyère en est friand 

(É.L.). 
16 Types non relevés раг ГЕН (sens 'canne- 

berge’): “pen d’ mossé [е mousse'] Ve 34 

(Solw.) (É.L.); Ve 44 (BASTIN); — *рей d' tchi- 
vrou [е chevreuil’: cf. ALW 8, not. 25] Ve 34 

(Solw.); — *рей d' tchin B 6 (É.L.), rare pour 

‘canneberge’; v. ci-dessus et n. 10. 

152. PRUNELLE (carte 72) 

О.С. 48 «le prunellier porte des prunelles» ! 

Les types prépondérants se répartissent en 

trois strates: les dérivés de PRÜNA qui couvrent 

les zones wallonne (sauf D au nord-est), gau- 

maise et l'arrondissement de Thuin sous diver- 

ses formations (suffixation -ELLA, -ELLU [A, B]: 

contamination [А]; spécialisation avec déter- 

minant dépréciatif [B II, HIJ) ont déstabilisé, 

dés le latin vulgaire, l'aire primaire du celtique 

*DRAGENOS  (*fourdréne...; С), implanté 

d'ouest en est ainsi que l'attestent encore les 

reliquats de W et H (et peut-étre aussi celle de 

*BULLUCCA, maintenu au sens étymologique à 

My 4, v. B Ï et not. 105 PRUNE, B a) et se sont 

opposés à *hotale (D, n. 14), produit du super- 

strat francique (*sCOT-ELLA). Parmi les types 

moins représentés, souvent secondaires et par- 

fois moins spécifiques, remarquer *gurnoye, de 

"erann? + -UCULA (E, n. 15), *créke qui se pro- 

longe au nord-ouest de la France (С, n. 17), le 

métonymique "six semaines bleues' (F, n. 16) 

et *pétche, confondu avec la cenelle (H, n. 19). 

— V. not. 153 PRUNELLIER. 
En ADD., quelques notes ethno-folklori- 

ques. 

* ALF 1098; ALPic. 279; ALCB 660; ALLR 

153; BRUN., Enq. 1294; A. CRONENBERG, Die 

Bezeichnung des Schlehdorns im Galloroma- 

nischen, Berliner Beiträge zur Romanischen 

Philologie, VII/2, Iena-Leipzig, 1937. 

А. "ргипеПе". I. a. *purnale, *peur-, *pèr-:? 

purnal Ni 85, “92; Na “24, 30, 49, 69, 79, 84 

(dI), 99, 101, 116, ‘120, 127, 129, 135; 
Ph 33; D 7-38, 40 (ou pür-), 45, 46-101, 

^103, ^104, 113; W 30 (cf. D), 59: H 8, 723, 

^28, ‘45, 46-69, ‘74, ^71; L 1, ^3? (cf. B70), 

29, 733, 43 (cf. B^), 61 (cf. D), 66, 775, 85 

(cf. D), ‘90, ‘99 (ah, 101-116; Ve 1, 2 

(Aubin), ‘4 (Saint-Jean-Sart), 6-32, 35, 37-47; 

My 1; Ma; B 4 (J. Hens), 6-12, "14 (ou pèr-), 

15 (144), 16-23 (J.H.), 24-30; Ne 2, 4, 75,9, 

16, 49; Vi 38 (E. Simonet) | pùr- Ni "oi 

(ou pær-), 66 (pu/èr-); 102, 107 (ou prü-); 

Na 1 | për- Ni 26, 28 (ou pær-), 80; Na 6 (ou 
prá-), 19, 20, 112; W 732 (pü/ær-), 36, 63, 
^72, 73; H 1, 2 (cf. C b), 21-37, 38 (Gives), 

^39, “42, ‘70: Ve 34; My 6 (dè néré p.); B 4 

(G. Rinck); Vi 46 (ou pèr-, É. Legros), 47 | 
pær- Ni /5, 6-9 (ou præ-), 10 (per-), 14 

(id.), 17, 19, 29, 45, 98 | pèr- B 2, "3, 732; 

Ne 26, /50; Vi 35 | pèr- My 2, 3; B 28; Ne 14, 
15; Vi ^1 (Edm. Jacques), 27, "32, "36, 37, 43, 

/48 || b. *prunale, *preu-, *pré- prunal 
Ch 33; Ni 20 (R. Vanorlé), “24, ^25, 112 

(ou -èl); Na ‘13, 22, 23, 44, 59; W “45; 

В 23 (É. Legros) | prà- Ni 20 (ou pre-); W 72, 
59 (Meeffe) | præ- Ni 2, 61, 93, 797 | pré- 
W 32 

Il. a. *purnéle, *peur-, *pèr-...:* purnèl 
Ch /54, 72; Na 107, 109; Ph 16, 53; Ar; D 110, 

120; L 39 (-el); Ne 11, 12, 20 (ou pér-), 722- 

24, 33, ‘34, 39, 47; Vi 2, 6, 8 | -el Ch 61; Na 

130 || pérnèl Ne 31, 57 | pèr- D 123, 7129, 

132; Ne 32 (ou pér-), “38, 43, 44 (ou -el et 

pérnel), 51, 76 | pèr- Ch “19, 27 (M. Plumet, 

syn. B”), 28, 43, 63, ‘64; Th 5-46, ‘51, 53 

(pér-), 54-82; Ni 38; Ph 6, “H, 21, 37, 42, 
^47, 54, 61, 69 (ou -el), ^70, 81-86; D 136; 

Ne 65, 69, 76 (Louftémont); Vi 12-26 | -el 
Ch “10; Ph 15, 45, 79 || b. *prunéle, *prü-: 
prunèl Ni 90; Ne 60, 63, “64, 76 (Nivelet) | 

prü- Ni 39. 
A". *pépurnale: pépurnal В “1 
B. Ï. 'prune*:? No 1, 2, “5 (prón); To 37 (cf. 

C a) | *biloke: My 4? (J.H. 
II? a. "sauvages prunes*: W 21 (sávacé...) 

|| b. "prune sauvage’: No 3; To 7, 48; Mo 1 
(Ch. Dausias). 
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Ш. a. '*bioke de chien": B ‘19 (cf. A I a) || 
b. ‘prune de cheval? A ^13 (cf. C a), 28, 44 
(cf. C a); Мо 64, 775 (cf. C a). 

В”. *prünáye: prünäy Ni 11.19 
B”. 'prunette': prónét Ch 27 (syn. A II a).!! 
B“. 'pruneau*;? *purné, *pru-: purnè L 7, 

8, 732, 43 (cf. A La) | -ë L 19 || pru- L 2 (J.H) 
^3 (H. Frenay; cf. A I a), 4, 14. 

C. a. *fou(r)d(r)ene...:? furdrèn А 1 («four- 
draine», Em. Ouverleaux), “32, “52, 60; Mo 9, 
17, 42, 58, 70, 79; S 1, 10, 31 | dun А 50 (ou 
-én, -en) | -en Mo 1 Céren ou -érén, Mme 
Dumoulin), 23, 41, 44; S 36; Th 2 || fūrdrèn 
А 37, 44 (cf. B ITI b); S 13 || fudrèn S 19 (ou - 
en), 24 (Gd), 37 Gd); Ch 4 | -en S 728, 29 || 
furdèn To 13, 50, 751,771, ‘72, ‘82, ‘91, 99 
(-é/én ou -è"n, -ёп); A 2, 7, 12, 13 (cf. B III b), 
^18, 720, 28, ^38, 739, “40, “48; Mo 75 (cf. B III 
by S 6; Ni 35, 36, 72 | -èn A 1 (JH., ou 
-en, ou -ésn) | -è/èn Ni 33 | -en To 27 (ou -é.n), 
37 (id.; cf. B D, 58; A 55 | -en To ‘57 | -àn 
To 73 || b. *fo(u)rdine, *foudrine...: fardin 
Ni 74 || fudrin Ni 1 || fordin W 35, 36; H 2 
(cf. A Ï a) || c. *fourdin.ne: furdën To 28. 

D. *hotale:'* hôral W 1, “8-10, 15, 30 (ho-, 
cf. A I a), "39 (d), "42, 556, 66; L 35, 45, /57, 
61 (cf. A Ï a), 85 (id), 87. 

Е. *gurnoye...:? gurnóy L ^71 | -ôy L 94. 
F. "six semaines bleues':!9 si smèn bles To 2 

| sï smé«n (ou smen) blés To 27 (cf. C a) | si 
smén blæs То 37 (cf. C a). 

G. a. *eréke:" krèk To 7; Mo 64 || b. *cri- 
kete: krikèt S 10.18 

Н. *pétche: pêt B 33.? 
Autres réponses: dé prón éd kartés Mo “52:20 

— ‘des noires cerises: nérè sélih My 6 
(2° réponse)?! 

` 

' La q. 1417 «l'œil — l'oreille» enregistre /8 
prénal dé | чу Na 6 (JH) et ‘il a des yeux 
comme dé purnal ëèsiy (chassées) dans une 
‘flate (bouse)' Na 116, comparer ‘il t'a des 
yeux comme deux prunelles enchassées dans 
une bouse"' “petits et luisants’ LÉON. et DW 6, 
126. — V. FEW 9, 495a PRÜNUM et, entre 
autres, COPP. (*pur-, v. n. 4), CARL2, BALLE, 
FRANCARD, Mass. (synonyme *pupíye), etc. 

2 Diminutif PRÜNUM + -ELLA: ouverture en 
-ale en wallon (-á- habituel à Na 84, MELIN) et 

en gaumais ой *-ё/е > "ole peut être récent 
(ALW 1, c. 87 RUELLE; REM., Différ. 63-4); 
métathése de r et modification de la protoni- 
que par r (comparer ALW 5, not. 86 BRETEL- 
LES). — Parfois confondu avec la prune sauvage 
(Scius, BASTIN, BELLEFLAMME), v. n. 6-8. Sens 
figuré: dé purnel ‘très petites billes sans 
valeur’ L 43. V. DFL, s.v. bille et 'pruneau' 
sous B^. 

3 Évolution courante à W 3. Cf. not. 105 
PRUNE, А VI, n. 11. 

^ Compléter Giv. pernéle (WASLET, mais 
*pur-, q. 48) par les variantes de TEH compa- 
rées aux mentions de Cop». (*pérnéle, syn. C b); 
DW 27, 123 [Ne 6]; CARL? (*pur- Ch “46; 
*pér- Ch 735, Ph 45 [id. BALLE]), etc. 

? Collision de 'prunelle' et de 'pimpre- 
nelle'. Cf. FEW 9, 495a, 497a, n. 8 et compa- 
rer verv. pépurnale ‘pimprenelle” [pour *-ële, 
LoBET] 8, 555b PIPINELLA; DFL; ВТР” 12, 416; 
FRANCARD (+ formulette). 

* Cf. not. 105 PRUNE. Survivance de *biloke 
‘prunelle’, sens originel, à My 4: lu biloki 
pwét dé bilok, à interpréter “le prunellier porte 
des prunelles’ (ou régression sémantique à 
partir de *prune sauvage'?). Comparer bilók 
‘grosse prunelle, espèce de petite prune noire, 
sauvage' Th 2 (q. 90).— V. n. 2; DFL; ALE 3, 
9, c. 2 et 13, n. 7 et ajouter FEW 1, 624 
BÜLLUCA. 

7 Motivé par la ressemblance d'aspect, de 
goüt..., v. n. 6, 8-10. — Deuxième réponse de 
Ch. Dausias: 'le prunier sauvage porte des 
prôn sóvaš' Mo 1. Comparer de prón sováaj 
‘prunelles’, COCHET et, pour la France, ALE, 
c. Ï et p. 12, n. 1. — Synonyme de *créke (G) 
à To 7 (MAES) et de A pour BASTIN, Plantes. 

° «Dédiminutivisation» [!] de 'pruneau', 
fruit déprécié, de là 'pr. de chien, de porc...', 
selon A. CRONENBERG, 13 sv., 33, 46, 73. 
Motivé, sans doute plus simplement, par le 
sens ‘de moindre qualité’ attribué à la prune 
sauvage, d’où l'adjonction d'un déterminant 
dépréciatif. Cf. not. 105 PRUNE, ADD. I, 16, 
n. 17; DBR 2, 40; FRANCARD, V? tchin et n. 7. 

? «Sur les pruniers sauvages, il y a des prón 
dé gvé» A 28. Cf. n. 6-8, not. 105 PRUNE, 
ADD. I 17, n. 18; DAUBY (syn. "рг. de baudet', 
"prunette', v. B“); LEPOINT, syn. C, et "mûre de 
chien', not. 156 MORE, n. 2. 
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19 Altération de al en -ày, ouverture braban- 
conne de -éy, -èy d'origines diverses (-ALIA, 

ЛЛА, -ICULA...) ou évolution particulière, com- 

parable à celle de GALLICA > *gaye, *gáye, liég. 

*djéye, v. not. 120 Nom, A I, H. REM., Différ. 

50. 
! Réponse enregistrée en 2* lieu (comparer 

not. 153 PRUNELLIER; B^, n. 8). V. n. 8 ci-dessus 

et les attestations de l'Oise, du Calvados, de la 

Sarthe, etc., FEW 9, 495b. 
12 D'un masc: archaïque PRUNELLUM répandu 

dans le centre, l'ouest et le sud de la France 

(RLiR 42, 191; ZRP 59, 333) et qui ne subsiste 

comme terme typique que dans le nord-est. — 

V. DL, DFL; BELLEFLAMME (parfois identifié 
à la ‘prune sauvage’ L “56, Ve /5...); ВТР” 12, 

415; DBR 2, 39 et ajouter FEW, l.c. 

B Du celtique *DRAGENOS ‘épine’, selon 
JuD, Archiv für das Studium... 124, 94, 392, 

repris FEW 3, 152b (fo(u)r- inexpliqué). 

A. CRONENBERG, 37-9, voit dans le 1*' élément 

un préfixe celtique de renforcement du radical 

wer-, wor- («plausible» pour HAUST, BTD 12, 

415) et A. CARNOY, «Les substrats en -ax, -ex, 
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-ix, -ox», VHI Congresso internaz. di Studi 

romanzi, П, 482, propose de l'interpréter par 

FUSCUS (c.r. BTD 35, 347). — Aujourd'hui, type 

de l'ouest, mais a dü étre commun au picard et 

au wallon ainsi que l'attestent encore les isolats 

de W et H (v. aussi AHL 3, n. 4: «sordines» 

pour «for-» chez J. d'Outremeuse 3, 220, et 

*foudrine Na “65, Ph ^3 signalés par Co. [c.r. 

BTD 25, 242]). Les lexiques permettent de 

combler certaines lacunes de ГЕН: *fordéne, 

*fourdone [-oNA?] To 6 (BOURG. X, 565) 

*fourdéne A “31 (VINDAL, ‘petite pr. sauvage”, 

syn. B Ш b); *fourdréne Mo 64 (syn. B Ш b): 

Th /37 (CARL2; *fou- Ch ^19)... Pour Mo 20, v. 

el furdrèn, syn. nèp ‘nèfle’ (q. 135-136; comp. 

not. 129, IV b), sens premier perdu?) — «Inc.» 

de G. Talaupe à Mo 1. — Expression: s è kó pu 

sür kè du šu t fudrèn ‘c’est encore plus sur que 

du jus de tf. S 37. — V. DEPR.-NOP., COPP... 

^ Classé FEW 17, 129a, abfrq. *SKÒT (+ 

-ELLA), d'aprés A. CRONENBERG, 93-4, bien 

qu'aucune forme nam. en $ < sk n'étaie la pro- 

position. V. BTD 12, 416; DBR 2, 39 (t. dis- 

paru à L “63 et remplacé par A avant 1938; 
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relevé à Ve "36 [BSW 20 ‘petite pr. sauvage']); 
DL (d'après Lamb. REM.!, absent de REM 2), 
DFL... Expression: «j'entends dire d'un 
enfant: “il a dès-oûy come dés hotales» "il a 
des yeux comme des *A.' L 35 (J. Herbillon, 
1931); v. Spots 777 et n. 1. — «Inc.» à W 13. 

5 Haust, ВТ” 12, 415 et FEW 24, 268b- 
269a, n. 1 (compl. 97a ACER) rejettent, en fonc- 
tion d'impossibilités géographiques et mor- 
phologiques, le rattachement des formes 
belgo-romanes au celtique *AGRANIO (grin- 
(oy) > grnoy avec insertion de -u-) proposé par 
A. CRONENBERG, 4, et postulent GRANUM au 
sens de ‘petit fruit à pépins” + suffixe péjoratif 
*-oye (comparer GRANARIUM, lg. *grint, verv. 
*gurní ‘grenier’ pour la métathèse de r et, pour 
le suffixe -UCULA, v. *bédroye ‘mauvais lit’, 
АТАУ 4, not. 82). Pour Herve gürnoy ‘prunelle’ 
RIFI 5, 402, FEW 4, 230a, 241a GRANUM, 
n. 15, noté au DFL mais non confirmé par EH: 
«existe à L ^71 mais non à Ve '10», v. BELLE- 
FLAMME (*gurnoye L 43; *gueür- L ^71 [*gur- 
11,3, Ve 713, 719). 

16 «Prunes de prunier sauvage» To 37. — 
Connu à To 6: «six s'maines bleusse», 
BounG. X, 565, 568. Pour la construction 
numéral + substantif + qualificatif, v. REM., 
Synt. 1, 97-100. 

V «Elles servent à faire de la liqueur» 
Mo 64. — L'étymon mnéerl. CRIEKE ‘espèce de 
prune, de cerise' (FEW 16, 387b) est contesté 
(ALE 12, n. 2; c. 2, p. 9). — Syn. B II b à To 7. 
— V. aussi not. 105 PRUNE, ADD., I, A 4; 
not. 155 CENELLE, B. 

5 Diminutif du précédent. Ajouter la locali- 
sation FEW, l.c. 

? Proprement la cenelle, v. cette not. 155, 
A 1 a, ainsi que not. 131 SORBE, 2 a-c. 

? Quid? Remarquer St-Pol kartif "chartil", 
FEW 2, 428a CARRUS, et Bearn. poumes de 
carrey (‘charroi’) ‘esp. de pommes rouges’, 
ib., 430b. 

? Senti comme générique (‘baie’, “fruit 
rond"). Comparer n. 19 et v. q. 136 «nerprun, 
bourdaine»: lè sêlih sé do pwèzon ‘les cerises 
c'est du poison'. 

ADD. FOLKLORE. а. Formulette: 24 è Zàn | s 
ё уб a furdrèn | ға è kèyu | è Zen a tu yu! "Jean 
et Jeanne | s'en vont à [= aux] *f. | Jean est 
tombé [chu] | et Jeanne а tout eu!" S 10 («rime 
enfantine»). — Variantes: *Djan ét Рјёпе 
d-alin'té a f. | Djan èst кей, Djéne a tout yen 
'J. et J. allaient aux f..., DEPR.-NoP.; “Dj. èt 
Dj. s'invont a f. | Djan a Кей... "... s'en vont 
aux tf. | "J. a chu..." (ib); “Dj. ét Dj. d-alin té 
a fowènes | Djéne a Кей... (ib., v? *fowéne, 
faine); id. DAsC., Forêt 96. 

B. Sagesse populaire: kwá i n a brámé dé 
purnal, s è st ô fèl ivyér 'quand il y a beaucoup 
(bravement) des prunelles, c'est un dur ("fel") 
hiver' Ma 4. V. BSW 20, 149: «leur abondance 
est signe, dit-on, d'un hiver rigoureux» et not. 
153 PRUNELLIER, ADD. p. — «Elles ne sont 
bonnes que quand il a gelé» W 10; comparer 
BASTIN, Plantes: «on attend, pour manger les 
pr., qu'elles aient été légèrement atteintes par 
les premières gelées»; id., BELLEFLAMME. 

y. «Avec les prunelles, on fait du purnalè 
'prunel-é' de deux espèces: on stwat ‘presse’ 
(étord') simplement les pr. avec un peu 
d'eau ou on les fait infuser dans du genièvre: 
*on mét dés p. avou do pékét» Ma 46. Com- 
parer *pérnélé ‘boisson faite avec des pr.’ 
BALLE, SOUSSIGNE, WASLET. Ajouter FEW 9 
495b. 

` 

* 

153. PRUNELLIER 

Q.G. 48 «le prunellier porte des prunelles».! 

Deux types de formations entrent en contact: 
1. 'épine', à caractère générique, et "noire 
épine" (opposé à "blanche épine' ‘aubépine’, v. 
not. 154), qui sont connus dans la majeure par- 
tie du domaine (réponses uniques en italique 
dans le tableau) et qui sont particuliérement 
homogénes dans l'extréme ouest, Ma ouest, 

Ne centre, Vi est (oà le peuplement du Prunus 
spinosa apparait moins dense, Atlas de la 
Flore, c. 343), ainsi qu'à l'extrême est (ой le 
déterminé est typique); — 2. les dérivations 
réguliéres en -ARIU du nom du fruit, sans doute 
forgées, en certains points, pour les besoins de 
l'Enquéte ? — Comparer la répartition des types 
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avec not. 152 PRUNELLE et voir les quelques 

variations de timbre de la voyelle du radical et 

du suffixe. 

Ф ALF 1098; ALCB 660; ALLR 153; 
BRUN., Enq. 1295. 

A. 'prunellier' ^ I. a. *purnali, -i, -iè, *peur-, 
*péer-...: purnali Na "24, 49, 69, 79, 84 (-d-), 

99. 101, “120, 127, 129, 135; Ph 33; D 9, 15- 

38,46, 64, 73, 81 (ou pür-), 84-101, 7103, “104, 

113; W 30, 59 (Moxhe); H 8, 23, 45, 50, 53, 

67,68 (rare), 69; L 1, /3, 7, /8, 197, 29, 733, 30, 

43, 45 (ou "sauvage *рги-'), 66, 775, 101, 106, 

114; Ve 1, 2 (Aubin), ‘4 (Saint-Jean-Sart), 6 

(ou -i), 26, 35, 38, 41, 43, 47; Ma 1,2, 4, 9, 12, 

^14, 19, 20, 27, /34-36, 39, 42-49, S; В 1, 4 

(J. Hens), 6, 7, “8, 11, 15-21, 24, 27, 30 (ou 

pàr-); Ne 72, 4, 75, 9, 16; Vi ‘1 (E. Simonet), 

22 (ou per-) | -i Na 30; D 68, 72; W 32, 59; 
H 728; Ve 8; B 9, 22; Ne 22, 23 | -yè Ne 49 || 

pürnali Ni ^24, “62 (ou purnéli), “66 (ou ргй-); 

Na 1; D 40 | -ï Ni ‘102 | - Na 116 || pérnali 
Na 112; H 26, 37 (ou -i), 739, ‘42, 770; B 4 

(Ville-du-Bois); Ne 31 | - Ni 2 (ou pran), 6 
(id.), 28 (ou pèr-), 80; Na 6 (ou pré-), 19 (id), 
^20 Gd W 63, 73; H 1, 2, 21, 27, 736, 38 

(Gives); Vi 46, 47 || pèrnali Ni ‘10, 14; B 2, 

"3, /32; Ne 26, 738; Vi 35, 46 (q. 49) | -yè Ne 

^50 (ou -elye) || pernalt Ni 45 | -i Ni 5, 17, 19, 

98 (ou pra-); Vi ‘42 || pérnalt Ni 38; B 28, 33; 

Ne 14, 15; Vi /36,38 | -ï Vi 27 | -i Vi 37 || b. 

*prunalf, -i, *preu-...: prunali Ch 33; Ni 20 

(Ardevoor), 25; Na 44, 59; W 21 ("sauvage ~'); 

L 14 Gd. | - Ni 61 (ou -i) | -i Ni 93, 112 (ou 

-éli); Na 23; L 2 || prünali Ni 24, 39, 107 EI 

Ni 20 | -i W 72 || prénali W 3 || prenali Ni "9. 
П. a. *purnéli, -i, *peur-, *pé(r)-...: purnélt 

Ch 754, 61; Ni 85; Ма 107, 109, 130; Ph 53 (ou 

pär-), Ar; D 110, 120; W 59 (Ampsin; -2/7); 

Ne 11, 712, 24; Vi 6 (ou - | -i Ch 72; Vi 8 || 

pürnéli Ph 16 || pérnèli Ne 57 || pærnèli D 123 
(ou pár-, q. 49), “129, 132; Ne 20 (ou pur-?), 
44 (pœr-), 51 || pèrnèlī Ch “19, 27 (cf. B^), 28, 

'64; Th 24, 43, 46, 54, 62, “67; Ph '11, 15, 37- 

45, 69 (ou -i; D 136; Ne 76 (Louftémont); 

Vi 712, 13-18 | -/ Ch 63; Th 53; Ne 65, 69 | -i 

Th /51, 64-73, 827; Ph 6, 721, 47, 54, 61, 79- 

84; Vi 726 || b. *pruneéli, -i, -iè, Aer: prunèli W 
59 (Meeffe) | -i Ni 90; Na ‘13, 22 | -yè Ne 60 | 

-vé Ne 63. 

A". *prun(e)li:5 pruneli To 37 | prunli No 1. 
A°°.*pépurn(alf: pépurnali B “1 (ou pépurni)^ 

B 1. "ргипіег": No 3, ‘5 || *biloki: My 4? 
II. 'prunier sauvage”: То 27, 37, 39, 48, ^51; 

A 28, 44, ‘48; Mo 1, 41, 42, 64; S 10; Ch 16. 

В“. 'prun-etier': prónti Ch 27 (cf. A II a) 

C. L. a. *fou(r)d(r)eni...:? fardrèni Mo 79 || 
fudrèni Ch 4 | -£ S 29 | -éné S 31 || furdëni 

Ni 72 | -ï Ni 735 | -énye To ‘50 | -èn'yœ A “18, 

20 || b. *foürdrégner, -dégni...: fairdrerié 
A 44 | -гпо А “52 || fūrdèñī Ni 36 || c. *fou- 
dent. faudéni S 6, 13. 

П. a. *fourd(r)inier...: furdrinié А 1 («four- 

drinier», Em. Ouverleaux; ou furdiñæ), 60 | 

furdini А 2, 7 (ou -iné) | -inyé To 99 | -ini,œ 
A ‘13 || b. *fordini, -inf: fórdini H 2 | -їпї W 736. 

D. *hotalí:'? hòtali W 1, 8, 10, 715, 30, 739, 

'42. 56,66; L 35, 61, 87. 
E. 'noire(s) épine(s)':!" To 28 (q. 49), 757, 

^11, 73 (ёрё"п), “82; A 12, 37 (I òrèspèn),'? “40, 

“48 (èpèn), 55; Mo 44 (espen), 770; S 1, 10 

(nwór ёѕрёп et èpen), 19, 31, 37; Th 2 (èspen), 
“51, 54 (q. 49), 62; Ni 1 (éspin), "29, 36 (q. 49), 
^74 (ёѕріп), "92 (id.), 98; Na 30, “54, 84 (q. 49); 
Ph 721, 70, 86; Ar 2 (q. 49); D 7, 36, “45, 64, 
73, “85, ‘91 (sipin), 94, 110 (q. 49), 120 Gd), 

123 (id); W 732 (id), 42 (id), 73 (spin) 
Н 38, ^42 (sipén), 46-50, 67-69, 774, 77; L 19, 
^32, 35, 43, 45, 66, ‘90, 94, “99, 101, 113, 116; 

Ve 1, /4 (Saint-Jean-Sart), 6-24, 31-37, 39-44; 

My 1-3, 6; Ma 2-12, 20-29, "32.39, 40, 50, 51, 

53; B 7-12, 14, 15, 717, 719, 21-24 (q. 49), 26, 

27,33; Ne 9, "12 (q. 49), 32- 34, 38, 39, 43, 44 

(sépin), 47, 49 (q. 49), ‘50, “64, 69 (q. 49), 770 

(id.), 76 (Nivelet); Vi ^1 (E. Jacques), 2, 12-16, 

^17 (èpin), 18-25, 32, 38, 43, 46, 48. 
E. 'épines*:? No 1, 2, 3, 4 (épin), 5; To 1- 

24,28,48,73 (èpë/én et èpè"n), 94; A 37; Mo 
37, 64; S 6-13; Ch 4; Th 74-29, 43 ([e]spen), 

46-54, 64, 73 (sp&/én), 82 (ёѕрёп); Ni 10, 11, 

^14, 724, 33, 36 (spin), 38, 61, “62, “66, 774, 

85, ‘92, 93, 107, 112 (spin); Na 44, 49, 69, 99, 

101, 112, 129, 130; Ph 6, 33, 37 (spen), 42, 54, 

69, 81-86; Ar; D 15, 30 (spin), 40, 58, 68, 81, 

110 (spin), 113, 120 (spin), 123, 129 (spin), 

132 Gd); W 2, 59; H 8, ‘45, 69, ‘74; L 94, 

101; Ve 24, 26, 35; My 2; Ma 1, 19, 725, 40, 

43, 53; B 11, 22, 24, 27; Ne 20, 26, 44 (spin), 

49, 63, 69; Vi 2, 18, 25, "33, 43. 
Е. ‘arbre à prunelles':'^ Mo 1, 23; S 37. 
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! Également consultées: q. 49 «l'aubépine 
porte des...» et q. 53 «du bois de sureau, les 
enfants font des sifflets, des canonniéres et des 
seringuettes». 

? Imprécision: ‘les prunelles poussent sur 
un genre de noire épine' To “82; 'il y a des 
piko, picots' Mo 20. — Identité de l'arbuste et 
du fruit: «/' fourdenne porte des fourdennes» 
Mo 775 (id. *fourdréne, ‘prunelle, Aer". J.-M. 
LAURENT, Dict. borin-fr. [Mo 44]). — Lacunes 
explicites (pas de référent en certains pts): 
A 739, 50; Mo 9, 17; S 28; L 2, 85. 

? Variantes du radical 'prunelle' / 'prunel- 
lier": pur- / pùr- Na 116; D 81; ~ / pür- Ph 16; 
pùr- | pur- Ni “62; pér- / pur- W ‘32: H 37; ~ 
/ pèr- Ne 738; per- / pér- Ni 6; pru- / pùr- 
Ni 724 (ou prü-); prü- / pru- W 59; præ- / pér- 
Ni 2; ~ / pru- Ni 61. — Variantes du suffixe: -al 
/ -él- Ni “62, 85; Na ‘13, 22; W 59; — -èl / -al- 
Ni 38, 39; Ne 22, 723, 31, 38; Vi 22; — -el / 
-èl- Ch 61; Na 130; Ph 15, 45. 

* Cf. not. 152 PRUNELLE, A, n. 2-4; FEW 9, 
495a PRÜNUM (connu aussi à My 1, v. *purnalí, 
VILL., SCIUS, BASTIN...). 

` Réponse d'enquête? ‘Prun-el-ier' ou 
'prun-ell-ier'? Comparer not. 105 PRUNE, А Ш; 
not. 152 PRUNELLE, B I. 

^ Ajouter les deux formes FEW, l.c. 
7 V. not. 152 PRUNELLE, B, n. 6-7; ALE, c. 1 et 

p. 12, n. 1, et pour My 4, c. 2, p. 9 et p. 13, n. 7. 
° Cf. not. 152 PRUNELLE, B”, n. 11 et ajou- 

ter FEW, l.c. 
? Cf. not. 152 PRUNELLE, C, n. 13; DFL; 

FEW 3, 152b *DRAGENOS (ajouter Sig. «fourdi- 
nier»; ALE, c. 2 (aire du nord-ouest de la 
France) et p. 12, n. 3. 

10 ron fait le manche de la *bute (canon- 
nière) avec le *hotalt' W “8 (q. 53). — V. not. 
152 PRUNELLE, D, n. 14; DFL («hesb.»); consi- 
déré comme liégeois par Ворү, BSW 20, 98 
(qui reproduit LOBET, «hôtoli»). 

IT Cf. ALW І, с. 35 ÉPINE (divergences et add. 
seules notées) et FEW 12, 177b, 182b, n. 9 (lire 
liégeois neûre sipéne, ВТО 38, 273). — Morpho- 
syntaxe: déterminant pl. préposé: néré sp. D 64; 
Н 50, 68, 774, ^77; L 19, 35, 94, 101, 116; Ve 8, 
35, 44; My 2; Ma 2, 20, 24, 51; B 11; — nwéré 
sp. Ni 29, 792; Ph 721, “70; — nwéré sp. Ph 86; 
— nwarè sp. B 23; — fiérè sp. H 38; — ñurë sp. 
W 773; H 69; — nór sipin Ма ‘50 (sg. et pL). V. 
ALW 2, not. 11; Synt. 1, 141-2; DW 8-9, 161 sv. 
Opposé à "blanches épines': bláké sp. Ph ‘70; 
D “85; Ma 29; blásé sp. Ph 721. V. not. 154 AUBÉ- 
PINE, B 2 — Trés répandu et réguliérement signalé 
dans les lexiques (remarquer «mieux» que A, 
Gloss. S-Léger [Vi "241. — "La nwar èpèn sert à 
grafyi ‘greffer’ les pruniers’ Mo 23. — Dubitatif: 
nwar éspén ‘nerprun’? Mo 1 (Ch. Dausias, q. 136). 

7 Probablement altéré de n(w)ór éspén, 
comparer S 10. 

З Généralement pl. (sg. à No 2, sans article 
à A 12), fourni sans précision ou secondaire- 
ment. V. n. 11. — Rép. probablement douteuse: 
'osiére à épines': ozyér a èpœn To ‘91; v. 
not. 168, A. 

14 Concurrentiel de B Il à Mo 1 et de E à 
S 37. Pour la formation 'arbre à + nom du 
fruit', v. l'index. 

ADD. а. Péjoratif: ‘vieux prunellier": vi 
prünalt Ni 20 (vieille femme). 

p. Époque de floraison des prunelliers (mar- 
quée par un refroidissement de la tempéra- 
ture): “a la flor(is)-aise': al florisay... B 11 
(‘les noires épines /lorisé, fleurissent); — "А la 
floraison’: a l flórZó... Na 135; — ‘il fait mwé 
(mais, mauvais) quand la noire épine flori 
(fleurit) Ma 39. Cf. ALW 3, 186b, 189b 
(ADD.); EMW 7, 105; BSW 49, 192 (Coo): 'il 
fait toujours froid “al florihâye dés neürès spè- 
nes', et ‘hiver des prunelliers’ (LÉON., 
HOSTIN...). — Plais' quand quelqu'un boit trop: 
"c'ést / florihäy dé nérè spén* L 116. 

154. AUBÉPINE 

О.С. 49 «l'aubépine porte des...». 

Conservation sporadique de ALBA SPINA | ou "blanche(s) épine(s)', "épine blanche’ 
(A), souvent fortement altéré et réinterprété. 
Ailleurs, en général, 'épine(s)' (B 1) et / 

(B 2) (comp. «épine noire», not. 153 PRUNEL- 
LIER, Ё). 
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Moins répandues sont les dérivations à par- | | blak Ve 72 (S'-Jean-Sart) | Мак No 2; H 28, 

tir du nom de la cenelle (C). 'estoc' (D), origi- 

nellement ‘souche’, est liégeois et hervien. 

Ф ALF 68; ALCB 751; ALLR 85; BRUN., 
Enq. 68. 

А! а. *á(r)béspine...: ábéspin My 4 | ärbès- 
pin B 2-/3 (serait l'épine-vinette) | ar- My 1 
(H. Cun.; inc. de A. Lerho) | árbéspén Ve 38 

(épine-vinette) || b. *ábe-dü-spine: др du spin 
Ni 20 (Ard.; mais tåbe du pékét à Neerh.) || 
c. *áme-di-spine: àm di spin Ar 2 || d. *árdis- 
pène: órdispén L 1 (areh) | ör- L 66 || e. 
*háye-di-spéne: Лйу di spen L 61 | hay dé spen 
W 66 | Айу di spèn W 30, “42 | Абу -- L 43 
(ou *stok) | ay d èspèn Th 5 || f. *spine-di- 
һауе...: spin di hay H ‘42 | spèn di hay L 35 
(pl), 50 || g. *óbépine: óbépin Ne 63; Vi “42 || 
h. *ódépeun.ne: ódépán To 73. 

B? 1. 'épine(s)' Cs(i)pine, *s(u)-, *éspine..., 
-éne, -eune): No 3; To 1, 7-27, "36, 37-43, ^57, 

58, 711,73, 78,94; A...; Mo 1, 5, 17, 23, 29, 

37-79; S 10, 19-36; Ch 4, “6, 16, 719, 27, “36, 

43, "54, 72; Th 72, 14, ^18, 29, 46, 64, ‘67, 73, 

82; Ni 6, "9, 11, 19, 28, 33, ‘35,45, 72, 80, 90, 
93. ‘97, 107, 112; Na 1, 6, ‘13, 20, 22-30, 49, 
59, 109, 116, ‘118, 7120, 127-130; Ph ‘11, 16, 

33, "47, 84; D 9, 15, 17, 25, 26, 727, 30, 32, 

34, ‘35, 36, 38, 40, ‘45, 58, 68, 72, 81, “103, 
113, “129, 132; W 1, 10-21, ^32, "36, "39, ‘45, 

“56, 59, 63; H 1-21, “23, 726, 27, "36, 37, 38, 

^39, 770, 73; L 1, 3, 4-19, 39, 45, 750, 85 

(ou *bouhon di spènes), 99, 101, 102, 113 

(à Lincé); Ve ^4 (à Aubin-N.), 36; My 2; Ma ^8 

(à Palange), 20, 21, 728, ‘32, 43; B 2, 3, 6-9, 

12, 15, ‘19, 22, 23, 27, 28, 31; Ne 2, 11-26, 

43, 47, 49, 750, 57, 60; Vi 2, 8, 18, 21, 26 

(*buchan d'épines), "24. 35, 38. 

23 a. "blanche épine' (*blanke sipine, -- 
sipéne, -- supène, -- sépeune, -- èspène, 

*blan(t)che é(s)pene...): blak To 99; А '18, 

37; S 1, 37; Ch “64; Th 24, 25; Ni 17, 98, 
^102; Na 79, “96, 99, 107, 112, 7114, 135; Ph 

6, 37, 42, 53, 61, 69, 79; Ar; D 7, '9, 38, 46, 

73, 91, 94, “100, 101, ‘103, 7104, 110; H 46, 

67, ‘77; L 87 (à Souxhon), ‘99, 106, 113 (à 

Lincé), 114; Ve 31, 37, 39-47; My 1 (A. 

Lerho), 3; Ma 1, 4-12, 714, 19, 20, 721, 24, 

"27, 29, 36, 39, 40, 42, ‘47, ‘48, ‘49, 750, 51, 
53; В /1, 7-27; Ne 4,9 | Ма" Ve 1, 32; My 6 

69 | blà"k Ve 24, 26 | blók H 726, 49; Ma 2, 3 

| bläë Th ‘51; D 120, 136; B 23 (mais blak à 

Moinet), 26, 30, 32, 33; Ne 20, 22, "23, 26, 

31-39, 44, 49, 750, 61, 63 (et Niv.), 69, 770, 

76; Vi 6, ‘12, 13, 14, 715, 16, 17, 22, 27, 37- 

47, “48 | blas Ch 63; Th 43, 53, 62; Ni 1,36 || 
‘blanches épines? (*blankès spines, -- 

ѕрёпеѕ...) (en gén. pl., sg. aux pts indiqués): 

bläkè Ni 2, ‘5, 61; Na 69, “96; 101, 107 (sg. 

inusité selon L. Verhulst); Ph 54; D 64; 84, 96 

(sg.); L 116; Ve 35 (sg.), “43; Ma 35 (sg.?), 40; 

B 4 (à V.-du-B.), 11 | bläkè H 50 | blôkè Ch 28 
| bläëè Ma 734 | bláse Ni 38, 39 | blág z 'épi- 
nes' To 2 | bléyáké z -- To 6. 

b. "épine blanche' ('éspéne blanke, -- 

blantche...): blak Ph 81; Ar 1 | blâë Th 72 | 
blás Ph 86. 

3. ‘sauvage épine*:* savac sépin B 2, 3. 
4. 'épine du bon-Dieu'? spén dé bó £u 

L 790. 
5. “spèni, *spi-? spéni Na 19, 49 (buisson; 

v. 'épine") | spi- Ch 33. 
CJ 1. *pétchi, *péki...: péci Na 44, 107 

(E. Wartique), 130, 135; Ph 15, 42, 45; D 7, 38 

(J. Nollet); Ma 46; Ne ‘5 | pé- B ^1 | pi- Vi 736 
| pèki Ch 16 | -i S 13 | pékz, S 10 | -kyéld А 50. 

2. a. *pétcheti: pècèti Vi 25 || b. *ábe dù 
pékét: àp dü péké Ni 20. 

3. *pétchali: pécali Ni 85; W 3; H 50, 68, 

69; L 2; Ve 38 (aubépine; v. A) | -i Ni 26, “29; 
H 37, 53; Ve 8. 

D “stok; stòk L 29, 732, 43, 61 (*háye di ~ 
ou *haye di spéne); Ve “2 (S'-Jean-Sart), 6? 

! De ALBA SPINA, attesté chez Pline en alter- 

nance avec spina alba et continué en gallo- 

roman; v. FEW 24, 297b (à rectifier à propos 

de alba spina, donné comme attesté dans un 

glossaire). Classement des formes: (a) aboutis- 

sement phonétiquement régulier (abéspin) et 

formes où s'insère un -r- (árbéspin...); (b, c) 

réinterprétation en ‘arbre d'épine' (b) et ‘âme 

d'épine' (c); (d) variante ärdispèn à rattacher à 

un stade antérieur *arbispén (cf. a); (e, f) réin- 

terprétation en "haie d'épine' (е), d’où 'épine 

de haie' (f.), types qu'il serait possible d'expli- 

quer aussi au départ de 'épine' (B), l'aubépine 

servant à faire des haies; cf. BASTIN, Plantes 
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8 62: «Les haies d'épines remplacent de plus 
en plus les haies de hétre autour des champs; 
elles entourent depuis longtemps la plupart des 
jardins»; (g) óbépin (forme à situer sur le 
méme plan que a, mais empruntée au français); 
(h) altération ódépén (à rapprocher de celle 
observée en d). Remarque: appuie le rattache- 
ment de e à la famille de ALBA sPINA la forme 
hârdispène (cf. ici sous d, mais avec h- comme 
dans haie’) relevée par GRANDG. 

2 FEW 12, 177b sPINA. Le sens ‘aubépine’ 
implique le passage du sens ‘piquant (qui vient 
sur certaines plantes)? vers le sens dérivé 
‘espèce d'arbre ou d'arbrisseau dont les bran- 
ches ont des piquants’. — Pour la forme des 
représentants de 'épine', v. ALW 1, c. 35 (qui 
prend en considération les var. de la q. 49). 
— Le pluriel 'épines' (1) est assuré à Th “67, 
82; W 13; L 85, mais il est peut-étre plus fré- 
quent; celui de "blanches épines’ (2) se signale 
par la flexion en -és de l'adj. ou par la liaison. 
En certains pts de l'ouest, on peut hésiter entre 
un découpage 'blanchés' *spénes et un autre 
"Ыапсһеѕ' *éspénes; dans le doute, on consi- 
dére qu'il s'agit d'un singulier. 

` «épine blanche» est motivé par rapport à 
«épine noire» 'prunellier' (v. not. 153) et par 
rapport à «épine rouge» 'épine-vinette', que la 
q. 49 a récolté en quelques pts: 'rouges épi- 
nes': rocè spin B 2; róce spén L 101; ‘rouge 
épine': ruč supin Ne 49; ruč èpin Vi 22. À 
B 2, ой on connaît aussi А que l'on glose 
‘épine vinette’, 'rouges épines’ est traduit 
'épine rouge'; on en fait un remède pour la 
jaunisse (cf. BASTIN, Plantes $ 70, à propos 
des vertus de l'épine-vinette). — "rose épine’: 

róz épin Ne “70 désigne probablement aussi 
l'épine-vinette. 

^ V. aussi Philipp. 'épine sauvage’ FEW, l.c. 
5 À rapprocher de 'pain du bon-Dieu' 

‘jeune pousse de l'aubépine', ci-dessous, n. 9. 
é Type 'espinier' attesté dans ce sens à 

S'-Pol, FEW 12, 178b SPINA. 
7 Dér. en -ARIU de 'péche' (1), 'péchet' (2 a), 

"péchelle' (3) 'cenelle' (v. not. 155) et lexie 
complexe ‘arbre du péchet' (2 b). V. FEW 8, 
158a PEKK- (nam. Giv. pètchî, LLouv. pèkf; 
Malm. Spa, lég. pètchali), ainsi que LÉON. et 
BALLE *pétchf, СОРР. *pékf. — Comp. not. 132 
SORBIER, J-J. 

* Sens spécialisé de "estoc? ‘souche’ (v. not. 
57, B). V. DL *stok 2 'estoc, tronc, souche, cep 
(de vigne), tige (d'aubépine)' et FEW 17, 238b 
*STOK, qui atteste le sens 'plant d'aubépine 
pour haies' pour Liège et Herve. 

? Autres réponses: 1? *óblét Th 72; désigne- 
rait à la fois l'églantier (pour ce sens, v. vol. 7, 
à paraitre) et l'aubépine; — 2? *nwáre sipine 
Na 84; le sens habituel est ‘prunellier’ (v. not. 
153, E). — Les jeunes pousses de l'aubépine, 
que mangent les enfants, se nomment: 'pain 
béni": pé bèni Ch 16, 26; риё b. Ch 61; ‘pain 
de bon-Dieu': ра" d bó £u Ve 32; 'pain de 
Saint Jean": pá t sé" ja" Ve 24; v. DL “pan d’ 
bon Diu ‘jeunes pousses de l'aubépine, dont 
les enfants nourrissent les hannetons qu'ils ont 
pris', BASTIN, Plantes $ 62 *pan do bon Dju 
(mangé par les enfants), DASC., Suppl. *pangn 
béni(t); ces types sont à ajouter FEW 7, 545a 
PANIS. — L'aubépine en fleurs est nommée: 
*fleür di háye: flér di һау W 30; [sans glose] 
*fleür di spène: flér di spèn L 85. 

155. CENELLE (carte 73) 

Q.G. 49 «l'aubépine porte des ...». 

Les désignations wallonnes principales sont 
formées à partir d'un radical *PIKK- contenant le 
seme /'petit'/: le simple, trés largement répandu 
(A 1 a), côtoie des redoublements enfantins 
(attestations sporadiques; A 1 b), des dérivés en 
'-et', '-ette' (flot brabançon et aire gaumaise; А 
2, 3) et en '-elle' (région liégeoise; A 4). 

Dans le Tournaisis, l'EH a relevé quelques 
mentions de *grinke (B), mot qui s'applique 

plus généralement à la petite cerise aigre; les 
formes relevées dans le Borinage se rattachent 
sans doute à un type 'poirette' (C). 

Le goüt des enfants pour le fruit est à 
l'origine des dénominations "bonbon' (С), 
*gob'lét (H), *goguéye (I). Les noms où 
apparait 'poux' (J) sont liés à une croyance 
populaire. 

Comparer not. 131 SORBE et 152 PRUNELLE. 
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CENELLE (types "pétche et dérivés) 

*pétche, "pétche... 

‘pitche 

‘pinche а pois 

"pèke 

formes à redoublement 

*pètchèt 

*pëkët 

*pëtchëte... 

*pëtchale 

*pécale 

О 
© 

C 
e 
| 
{ 
| 
A 
zx 

Ф ALF 1490; ALCB 752. 

Al 1.3. *pétche, *pétche, *pitche..., *péke, 
*péke, *péke: pèt Ch “19, 26-72; Th 24, 29- 
46, 51; 53,62, 65, 67; Ni ‘35, 36, 38, 45-80, 
93, ‘97, 7102, 107, 112; Na 1-23, 724, 44-109, 
116-135; Ph 6; 11, 16-53, 69, 79; Ar 1; D 7, 
^9. 15, 17, 25, 726, 30, 32, 36-40, “45 (~ “po 

magni), 46-84, ^85, “91, 94-101, “103 (ou pec 

selon enq.), “104, 113, 123 (*p'tite ~ roudje), 

132, 136, ‘141; My 1 (H. Cun.), 2 (à Onden- 

val; Ma 1, 19, 20, 21, 727, 28 (— *po 

magner), 29, ‘31 (Hollogne), “32 (~ “po mou- 

gner), 34 (*rotchés ~, pl.), 35-40, 43, 46, ‘47, 

^48, 49: B 2, 3, 4 (à Ville-du-B.), 6, 7, 11, 12, 

^14, 15 (— *d'alt (?]5), ^17, ^19 (= *di spine), 

21 (id.), 22, 23 (à Moin.; v. pec), 24, "26, 27 

(enq. compl.; v. pec), 28 (~ “dè spine), ‘31, 

^32, 33; Ne 2, “5, 9 (= *dé spine), 11, 14, 20- 

43, 47-69, ^70 | peč Ch “6; Ni 26 (ou *pe- 
tchale), 98; Ph 15; D 7103; Ma 42, 750, 51; 

В 23,27 G-H); Ne 4 | éèp Vi 8 | péc Ne 15, 16 

(— “du spine) | péc, péë Ph 61, 81-86; Ar 2; 

D 110; B ‘1: Ne 76 | pic Ni 39; D 120; Vi ‘14, 

TOME 6 
CARTE 73 

О ea. Ë ̀ 

15, 16. ^17, 18, 22, 35, “36, 38 (E. Sim; v. 

*pétchéte) | péc Ni 11 | pëš Th 14 (dans ~ *а 
poûs?) | pk A2; S 1, 13,19, 31; Ch “2 (dans ~ 
ta pâs?), 4, 16; Th 25, 54; Ni L| pek S 728,29 
(ou ~ a рӣѕ [pă], 36, 37; Th 72, ^11 | pèk 
A 713 (v. *bébon); Mo 17 | pêk A 1, 7, “42 | 

pék, pék A "20. 37, 44 (ou *pépéke), 50; S. 6, 
10. 

b. *pépétche; *pépéke, *pitch-pitch, *pitch- 
a-patch, *poupoutch: pépéc Ni 33; Na 107 

(L. Verhulst, enfantin; v. *pétche) | pépék А 44 
(ou *péke) | pit pic Vi 47 (v. pÍ (ëD | pic a pac 
Ne 76 (Louftémont) | pupuč To 39. 

2. *pètchèt 3 *pèkèt...: péce Ni 28, 90; Vi 6, 
27 (ou en | pèkè Ni 19, 20; W 10, 13, 21, '48; 

Ne ^12 | -e Ne 44. f 
3.4 *pëtchëte, *peü-, "pt, *pl,eü-...: pècèt 

Vi 2; 12, 21.25, 26, 27 (ou =è), 37, 38 (Ed. 

et Ém. Jacques; v. *pitche), 43, 46 | pié- Vi “42 
| рї Vi 47 (douteux selon J.H.; v. *pitch pitch) 
| р@-5 Vi 13 | pé- Vi “48. 

4. *pétchale, *pécale: pécal Ni 2, 5,6, '9, 

17, 26 (ou *pètche), 29, 85; Na 720, 30; D 34; 

W 3, /8, 30, 32, "36, 739, “42, “45 (ou mieux: 



TOME 6. — NOTICE 155 409 

pi-), 59, 63, 66; Н...; L (àl à L 101); Ve; 
My 3; Ma 2-12, ‘14, 24; В 4, 9, 30 | pekal 
Na 112? 

В. *grinke: grék To 24, 73 OH. ~ *roáje 
enq. compl.) | grëk To 94 | -e"- To 37. 

C7 a. *pwáréte...: pwärèt Mo 44 | pwa- 
Mo 42 || b. *pwás gréte...: pwa grèt Mo 1 
(G. Talaupe et Mme Demoulin) | pwa -- Mo 37 
| pwa -- Mo “29 | рио -- Mo 41 (aussi sorbes) 
|| c. *pwas grèc: pwa grèk Mo 23 || d. *pièrète: 
pyerèt Mo 777. 

DP *chinièle, *ch'néle...: пуё To 58, 71; 
А 55, “57 («-gnelle») | -n;yèl A 28 | -nèl To 48 
| «-néèl» A 710 | -né,èl To 43 | -n,èl A 12 | -nyèl 
To 757,99 (ou *рой d’ vake), A “18 | šnèl To 7 
27, 28. 

E? a. "rouge pois'. *rodje рей: ròč pé 
L 101 (mais *pétchale autre enq.) | rot” -- 
My 2 (~ “du spine) || b. "pois d'épine’. *pwés 
di ѕріпе...: pwè di spin Ma ‘34 (v. *pétche) | 
pwò dé spén Ch 27 (mais *pétche M. Plumet) || 
c. ‘rouge pois d'épine’ rot” pé du spin My 2. 

F.? *pépin ('d'épine')...: рёрёй W 1 
(sens?) | pépé di spin Ne 9 (où on connaît *pè- 
tehe; sens?). 

G." *bobon 'd'épine'...: bóbó А “52, 60; 
Mo 64 | bè- А 713 (v. *péke). 

H." *gob'lét: gòblè Th 64, 73, 82. 
1.13 *goguéye: gógóy Mo 58. 
J. 1. "pèche / pince à poux*: v. A I. 
2. *рой d’ vake: pü d vak To 99 (ou *chi- 

niéle).? 

> 

' Classement: simple 'péche' (1 a), redou- 
blements, avec parfois alternance vocalique 
(b); dér. en -ITTU (2), -ITTA (3), -ÉLLA (4). La 
famille a été rattachée par Haust, DL à un 
radical *PIKK-; v. FEW 8, 158a PEKK-, oü 
figurent les représentants principaux, à l'ex- 
ception du type 2, analysé par Wartburg 
comme un sens dérivé de 'péquet' 'gené- 
vrier' (celui-ci sous *PEKKARE, 8, 159b); v. 
not. 150 GENÉVRIER, n. 5. Sur le plan formel, 
on remarquera: 1? la fermeture sporadique du 
timbre de la voyelle (è > i), évolution attestée 
essentiellement en gaumais (comparer ALW 
5, not. 54 MÈCHE, gaum. *mitche); 2° l'altéra- 
tion par métathése consonantique à Vi 8: la 
forme cép, relevée par HAUST, Fest. Jud 399, 

figure FEW 8, 158a; 3? l'insertion d'un / 
dans pl,écèt, vraisemblablement d'origine 
analogique (influence de *plutchi ‘ramasser 
grain à grain dans LiÉc., FEW 8, 505a 
*PÍLÜCARE); 4? la réinterprétation en 'pince' 
dans le composé 'pince-à-poux' (cf. n. 2). 

? «Parce qu'on a des poux quand on en 
mange beaucoup!» S 29. De méme, à A "52, on 
recommande de ne pas manger les cenelles 
sous peine d'attraper des poux. V. aussi Copr. 
Cquand on mindje dés pékes, on atrape dés 
pás) et ROLLAND, Flore 5, 156, pris en consi- 
dération раг FEW 8, 152b PEDÜCULUS. Cette 
croyance donne la clé de l'ensemble des for- 
mes classées sous J. Voir aussi n. 14. 

* Ajouter Mass. *pépétche, Gloss. S'-Lég. 
*peütchéte *cenelle; fig., propos insignifiant’. — 
Le timbre & de la voyelle et le sens dér. rappel- 
lent liég. *peükét ‘petiot, etc". que LEGROS, 
DFL (additions) suggère de rattacher à *pèkèt, 
tandis que Wartburg classe le mot sous PISUM 
(FEW 8, 608a). 

^ Comparer *pèkèt ‘(baie de) genévrier’ (not. 
150), d’où 'geniévre' (ALW 4, 362), rattaché 
par Wartburg à *PEKKARE (FEW 8, 159b). Sur 
cette question étymologique, v. not. 150, n. 5. 

? Expressions: "ça choit comme des p.' ‘il y 
en a une grande quantité': “ca két come dés 
pékes S 36; v. Copr. et DEPR .-NoP. *i d'a come 
dés pèkes ‘en abondance, à foison’, et СОРР. *i/ 
a tcheü dés-omes come dès pékes ‘en grand 
nombre'. C'est en relation avec cette significa- 
tion qu'il faut interpréter le collectif *pékéye 
sans glose Na 1 (q. 49), à rapprocher de PIRS., 
LÉON. *pékéye ‘kyrielle, еіс’, DEPR.-NOP., 
CoPP. “groupe d'une méme famille’ (et 
"pécréye ‘kyrielle’? Coppi BALLE *pékéye 
“marmaille, grand nombre’; FEW 8, 158ab 
PEKK-; comp. RIBAMBELLE d'enfants, vol. ulté- 
rieur. — Du sens de ‘baie’, on passe sans diffi- 
culté à celui de ‘petite quantité”; de là *pétchale 
di boûre (de beurre’] L 14; le sens est à ajou- 
ter FEW 8, 158a; comparer encore DL *pécale 
"crotte (de brebis, chèvre, lapin, lièvre)’. 

° Sous sa forme nasalisée, le mot s'applique 
plus réguliérement à une petite cerise aigre; v. 
FEW 16, 387b CRIEKE I 2. 

7 On interprète cet ensemble assez disparate 
de formes étroitement localisées en borain 
comme des avatars de 'poirette'; ‘poire’, '-ette' 
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et autres dér. sont en effet largement attestés en 

gallo-roman dans le sens 'cenelle': v. FEW 8, 

573a PIRUM (simple) et 574a ('poirette', 
"-iette': domaines picard et champenois), où on 
ajoutera les formes montoises. Celles-ci corres- 

pondent littéralement à 'poirette' (a), 'pois- 
gratte' (b) (cf. fr. 'pois à gratter’ ‘dolic cui- 

sant, FEW 8, 606b  PÍSUM, ainsi que 

'gratte-cul' et types apparentés ‘fruit de 

l'églantier; églantier', FEW 16, 372b *KRATTÓN 

et vol. 7, à paraître), ‘pois grec' (c) (sans doute 

sous l'influence de 'id.' ‘pois de senteur', FEW 

8, 606b PISUM et vol. 7, à paraître), 'pierrette' 

(d), qui s'applique à divers petits fruits (pour le 

sens ‘cenelle’, FEW 8, 313 PETRA). 

* FEW 24, 108b ACINUS. — Noter le traite- 
ment pic. du suff. -ÉLLA; cf. ALW 1, c. 87 

RUELLE. 
9 À ajouter FEW 8, 606b pisuM. — Compa- 

rer ‘rouge pois’ ‘sorbe’, not. 131, 1 d. 

10 Type 'pépin'. À ajouter auprès de Thaon 
püpé rwoë ‘cenelle’ FEW 8, 209a PEP- (lequel 
double Thaon pupin rouge FEW 21, 100a). — 

Comparer 'pépin' 'sorbe', not. 131, 4. 
! Ajouter le sens FEW 1, 434b BONUS (oü 

sont déjà classées des dénominations de fruits 

secs). — Comparer ‘bonbon’ ‘sorbe’, not. 131, 
8; ‘mûre’, not. 156 7 a. 

12 Le type se rattache selon toute vraisem- 
blance à FEW 24, 181a *GOBBO; comparer, 

ibid., le diminutif simple 'gobet' ‘bouchée, 
morceau', s'appliquant par extension à plu- 

sieurs variétés de fruits. 

13 Comparer *gougouye ‘friandise’ (ALW 4, 
314b et n. 8, oü est proposé un rattachement à 

GÜLA, FEW 4, 317-8). On pourrait aussi recon- 

naître dans ce mot un correspondant de liég. 

*gogoye: fé ~ ‘faire gogaille’, auquel se ratta- 

che *gagouy'réye ‘friandise’ (C, G, F), tous 

deux dans le DL; on classerait dans ce cas 

"gogaille' (ici) et 'gogouille' (*gogouye ‘frian- 

dise’) sous GOG-, FEW 4, 188a. 

14 Ajouter PIRS. “pil d payisan ou їрӣрӣ, le 
second terme étant inséré FEW 21, 100a. L'en- 

semble est à classer FEW 8, 149b PEDÜCÜLUS, 

où se trouve déjà nam. рйрй ‘fruit de l'églan- 

tier'; v. ci-dessus n. 2. 
15 Autres réponses: 1° 'prunelle*: pérnal 

My 6; pérnél Ph 54; le type s'applique origi- 

nellement aux fruits de l'épine noire ou prunel- 

lier (cf. not. 152 PRUNELLE, A), mais v. BASTIN, 

Plantes $ 62: *purnale désigne la cenelle à 

Longfaye [dépendance de My 2], Robertville 

[My 3] et Faymonville [My 6]; — 2? *capon: 

карб S ‘28 (ой *péke est dit inc.); selon le 

tém., le mot vaudrait à la fois pour le fruit de 

l'aubépine et celui de l'églantier (v. vol. 7, à 

paraître); — 3? *pwè d'óblét: pwè d'óble Th 72, 
dans la rép.: *l'óblét (l'éspéne blantche) porte 

dés ~; pour *ôblèt ‘églantier’, v. vol. 7, à parai- 

tre; — 4? *pétche d'alf В 15 (inséré sous A 1), 

ой *alf, littéralement 'alier', désigne l'alisier, 

le sorbier (cf. not. 133, A et FEW 24, 318a 

*ALIKA). — Outre les noms du fruit, Teng. a 

recueilli quelques rép. désignant les jeunes 

pousses de l'arbuste; v. not. 154, n. 9. 

156. MÜRE (carte 74) 

Q.G. 120 «ronce; mûre sauvage» et О.С. 121 «nous cherchons des mûres sur les móriers». 

La carte se fonde sur les noms de la mêre 
sauvage (q. 120), seule connue en Belgique 

romane.! On note entre crochets les variantes 

et additions, quelquefois peu explicites, de la 

q. 121 (v. not. 157 MÚRIER et les rubriques 

morphosémantiques, n. 2, 21, 29). 
Au nord-est, deux processus remédient au 

bisémantisme sporadique ‘mûre’ et ‘framboise’ 

des dérivés du préroman AMP- (cf. not. 113 

FRAMBOISE, А-А”): l'adjonction d'un déter- 

minant ("noire', 'sauvage', "de haie’), cf. D-D', 

E; — l'adoption d'un synonyme, parfois égale- 

ment senti comme typique, cf. H, I, ... L'aire 

de “MORA pallie la contamination occasionnelle 

avec les produits de MATURA par le redouble- 

ment syllabique, la suffixation et, à l'extréme 

ouest, par des apports secondaires (J-J^, O, ...). 

souvent moins spécifiques et quelquefois méta- 

phoriques ou remotivés. — Difficulté d'interpré- 

tation pour les types G, H, М, N. 

Ф ALF 892; ALPic. 280; ALCB 645; 

ALLR 118; BRUN. Enq. 

BABIN, Arg. 559. 

1046 (maron); 



TOME 6. — NOTICE 156 411 

А. 'máüre'. 1. a. "mere" mër To [24], 27, 
43 («meure»), 58,99; A 2, 7, “20 (ou mér), 37, 
55, 60; Mo ‘5,9, 17, 729, 41, 42, 79; S 6, 10, 
13, [37]; Ch 754, 61 (syn. A” c); Th 14, 29, 43, 
^8] (mé gr), 53, 54, ‘63; Ni [1], 2 (masc.), 26, 
45, 61, 80, 85, '97, 98, 107; Na 1, 6, 19, “20. 
22, 23, 30, 49, 59, 79, 84, “96 (ou mür), 99, 
101, 7104, 707, 109, 112, ‘114, 116, “120, 127, 
129, 130, 135; Ph 33, '40, 45, 53, 61, 79, 81, 
84; Ar 1; D 71, ^5, 7, 15-717, 25-27, 30, ‘32, 
36, 38, 40, 755, 58, 68, 771, 72, 73, “80. 81, 
^85, 101; W 731, 59, 73; H ‘12, 20, 735, 38, 
39, 53, 69; Ma 1 UH. syn. b), 29 (ou mél, 
q. 121), 40; B ‘1, 710, 719, 21, 22, 23 (ou 
mür?, q. 121), 24 (id), 27 (id), 28, 30-33; 
Ne 14, ^18, 20, 22, 26 (ou тёр); Vi 8 | mër 
[No 1]; Mo 1; S 37; Vi 38 | mer A 1 (masc.): 
Mo 20 (mér, q. 121), 23, [37], 44 (ou тёр); 
S 1 (mase); Th 62, 72 (ou měr) || «meur» 
To 36 | «meure» A 57; Мо ‘75 || mūr No 3; 
To 13 (mér, q. 121); [Mo 64]; Ph ‘47 || mur 
Ve 37, 39° | mar To 24 || b. *m(ijeüle, 
*mále...5 mél D ^9, 34, “45, 46, 91; W 10; 
H 8, 21, 726-29, 39, ‘42, 46, 49, 50, ‘70, ‘79: 
L 2-4, 7, 8, 14; Ve 32, 34, ‘36, 40-42, 44, 47; 
Ma 1 (J.H., syn. a), 2-4, 9, 12, ‘15, ^16, ‘18- 
722, 24, 25, "26, "28, "32, ‘34, 35, 36, ‘38, 39, 
43, 46, 48, "50, 51, 53; B2 (ou mal), 73-9, 11- 
16, 17, ‘18, 22 (Compogne; J.H.); Ne 9 | mül 
Ma 42 || myél D 64; Ma 4 (Warre) ̂  

2. *meümeüre...: mémáér To 43, 750, ^51; 
A 710, 12, 713, 40; S 13; Ch 4,16, 27 (ab. Plu- 
met), 33, ^54, 63, ‘64, 72; Th 24, 29, 732 (ou 
mamar), 43, 46, 53, 64, 767; Ni 33, [61], 93, 
^102, [107], 112; Na 22, 44, "54, 69 (ou má-, 
q. 121), 107, 7123; Ph 6, ‘11 (masc.), 15, 16, 
^21, 728, 37, 54, 63, 69, ^70; Н 37 | mé- A ‘18 
| mæ- To 24; Ch 43 | mě- Ni 98 | mæ- To ‘57 
(ou т@-), 71, “72 (ou m&-) | mæ- To 48, 91; 
А 28, "39, 44, 48; Mo 58; S 728, 29, 36, 37; 
Ch 26, 36; Th 72, ^11 | mê- Th 5 || mœmàèr 
To 39 | mæ- А 752 | mè- S 31 || méma&r S 19 
(ma-, q. 121) | mæ- To ‘82, 94 (ou mémér, 
q. 121); A 50, 55 || mémár [To 28] || memar 
To 736; Th ^1? || mé- Th ^18? || mumür To 13. 

A”. a. *m(ejurte? mært No 1 (tém. fém. 
mais *mu-, tém. masc.) || b. *meümeáürte...:? 
mémért Ni “35; Th 9 | mě- Ch “19 (má-, 
q. 121) | mó- Ch 28 | mémért To 1, [73] OH. 
ou mèmért) | m&máért To 28, 37 | memoert 

To 78 || c. *meümeáüte, *meu-:? mamat Ch 61 
(syn. A 1 a) | mæ- To ‘44. 

A^. *meume(üse: mèmés Ch 27.11 
B. a. 'müron': *meüron, An. -an...:? mérő 

[Ch 4]; Th 73, 82; Ni 1 (H. Ferrière), 11 ("de 
chien', J.H.), 25, 36, 38, 39, 72; Ph 61, 86; 
D 84, 94, 96, ‘108, 7109, 110, 113, 120, 123, 
136; Ne 3-5, ‘10, 11, “19-24, 31-33, ‘38, 43, 
44, “48, 49 (ou -à, J.H.), 51, 57, “59, 65, 69, 
^70; Vi 2 (syn. b), 27, 37, 43 | -å Ar 2; Ne 39, 
“50 (ou më-), 63 (ou -à), 76; Vi 16 | -à Ne ^1, 
^46 (Ј.Н.), 47, 60 ("noir m.'); Vi 18 (q. 121: -ã 
à la pause), 21 (id.; -a, à la pause), 22 (id.; -à 
à la pause) || méró D “129 || myéró Vi 35 | 
«mieurons» Vi ‘42 || mueró Vi ‘34 («mueu- 
ron»), ^36 (id) | тй,- Vi 47 || mārō D 132 
(тё-, q. 121); Vi 46 | -0,5 Vi ‘32 || b. *meürot: 
máró Ni 90; [Vi 2] (syn. a)" || c. *тейгӧ:!* 
méró Ni 13 | :ó Vi 6 | maro Vi 25 || d. 
"merce" móré Ne 14 (Lorcy), 16 || e. *meá- 
гіп: т@гё Ne 15!5 || f. *meüret: máre Ph 42." 

B. *neüron:'? néró Ve 40 (Francheville, 
Beaumont); My 3 (J. Bastin), 4 (-ду, Belle- 
vaux) | -ду My 1 (H. Cunibert).'? 

C. '(müre) *ampoüne': (mär) ápdin Vi 46 
(ou m. âpü;n) 2° 

D?! a. *ámonde, -ande: Н 67, 68; L 116 || b. 
*ámon.ne...: W 739 (ou -ón), 66; H ‘70 (ämôn); 
L 1 (ômôn), ^16 (id), 19 (ómó"n), 29, 39, 43 
(ómón), 45, “50 (ämôn, ò-), 61, 66, ‘75 (ümón), 
85, 87, ‘90 (Ómón), 94, 99, 101 (món ou 
omón), 106, 113, 114; Ve 1, 6, 8, ‘15, 24, 26, 
31, 35, 38; My 1; [B 23] || ámwén W 63; H 1. 
D' a. "noire *ómon.néte': ómónét L “3222 || 

b. *neüre âmounîre: dmamir My 3, 623 || c. 
*ámoní: дтопї W ‘39 ("sur les ronces’). 

E. 'framboise':? Ni 17 ('noire f), 19 (id.), 
20, 730 (fróbós); W 1 (qqfs, importé; flóbás), 3 
(fróbós ou -àÿ, q. 121), °9 (frâbà), 10 Gd., 
qqfs). 

Е. *frómáje...:75 frômas To 2 (fró-, q. 121) | 
frómas No 2 (dé món f., mòl f., q. 121). 

G. *floribà, -гё-:27 floribà W “20, 21 | -é- 
W ^32 (-à, q. 121), 35-/36. 

H. *solibîre, ‘soulou-:# solibir W 1 (J. Her- 
billon) | sulu- W “8. 

I. a. *bo(n)bon, -àn...:? Боро Ni 75, 6, “9, 
^15, 718, 28; D ‘100 (ou mär bóbó; měr b., 
q. 121); W 30, ‘32, ‘45, 752,756, H 2, ‘77: 
L 45 | -óg My 2 (bó"-, q. 121), 3 (J. Bastin), 4 

Л 
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| baba W 13 || bóbó Th 25 || b. *bobone:? 
bóbón W '40; L 35. 

J. 'chátaigne':?! To 6 (gaden) 22 27 (katen ou 
-en), 37 (kakon). 

J. *cankinéte: käkinèt Mo 70.33 
K. *caclene...:* kaklén Mo 37, 64 | än To 

99 (ou -én). 
K. *catrinéte: katrinét A 7 (syn. A) 35 
L. *crákinéte: krakinét W “48 (krà-?, É. 

L.) 36 

M. a. *burnó: burnó Ne ‘5 (ou máérburnó) || 
b. *méméburnó: méméburnó D '103 (ou 
-purnó) 37 

N. '*ménté ronce’: menta гах To 7 (ou -œ 
ras, q. 121; dé méñt& rós, q. 122). 

O. *morbé: mórbé To 6 (q. 121).? 
P. "sauvage fraise": sávac frès W 72. 

! «On ne connaít que les müres sauvages» à 
A 713. A S 37, la mér est «plus grosse» que la 
mámdár [sauvage?]. Cf. A 2 et n. 2, 7, 21, 29. 

? Du latin vulgaire “MORA, féminin issu du 
collectif neutre pl. de MORUM ‘fruit du máürier', 
‘mûre sauvage” et ‘fruit de plusieurs espèces 
de ronces'. Cf. FEW 6/3, 152b, 158b, n. 2 
(diverses hypothèses étymologiques: influence 
de meurier, mürier dont -eu- > -u- en syllabe 
prétonique, mais difficulté chronologique vu 
l'antériorité de máre sur márier; influence ana- 
logique du produit de MATURA, afr. meure > 
müre et hypercorrectisme des aires latérales) et 
159a, n. 28, pour la confusion sémantique 
entre “т. sauvage’ et ‘m. cultivée’ (v. n. 1) et 
l'ambivalence des gloses des documents dia- 
lectaux (remarquer entre autres Corr. [A 7]: 
"fruit du mûrier ou de la ronce’, syn. K^; FRAN- 
CARD: “lês meüres vénant su lès meûrîs ou su 
lés ronches). — Morphosémantique: détermi- 
nant: — antéposé (facultatif sauf à Ve 47): 
‘попе m.': А 2; H 42; B 23 (FEW, ibid., 
152b); "sauvage m.: D 101; L ‘3; Ve 47: 
Ma 12, 19 (FEW, ibid., 155a); — postposé 
(facultatif aux pts en italique): "m. sauvage": 
Мо ‘5, 41; Th 54; "m. de sauvage': Ma 36; 
'm. de chien': S 728; Ch “54, 61; Ni 2, 26, 45, 
61, 80, 85, 797, 98, 107; Na 1, 6, 19, 720, 22, 
23, 30, 49, 59, 79, 796, 99, 101, ‘104, 107, 
109, 112, ‘114, 116, 7120, 127, 129, 130, 135; 
Ph 33, 40, 53; Ar 1; D ^5, 7, 15-175 25-27, 

30, 32,36, 38, 40, 55, 58, 68, 771-73, 81, "85; 
W 731, 59; Н 12, 35, 39, 42, 53, 69; 
B 9, 27, 731 (FEW 6/3, 155b et n. 56; CARLA, 
180 [Ph 752], *meüre [di tchén]; LÉON., * тейге di 
tchin ‘m. sauvage’ et *meñre ‘fruit du тйпег”); 
“т. de тепага": Na 84; D ‘80: H 38 (FEW 6/3, 
155a; MÉLIN); "m. de cheval": B 9, 33, 

* Gallicisme des formes en -u-, -й-; comp. 
‘mur "mur ALW 4, not. 7, c. 4 et pour le trai- 
tement de ô, v. ALW 1, c. 14 CHASSEUR, ALW 
3, not. 140 HEURE et REM., Différ., 77-8. — La 
mention Gleize mure de FEW 6/3, 154b 
(d'après DFL; BASTIN, Plantes [Ster]) n'est 
pas reprise in REM., Gloss. 

* Cf. afr., anorm. moure FEW ibid., 152b et 
diverses localisations de l'archaisme à l'ouest 
(ib. 154b; GODEFROY 10, 428c; ...) 

š Altération de 1 a par lambdacisme (DL; 
DFL; Bastin, Plantes [Ve 40]); uniquement 
*meüle pour Ma 1 (enq. O. Verdin) et *meñre 
seul d’après FRANCARD. V. aussi le lorr, tmoñle 
(mái), syn. *-re (ZÉLIQZ.) et n. 4. 

° Forme diphtonguée. Ajouter FEW 6/3, 
154b et v. not. 157 MÓRIER, n. 8. 

7 Désigne explicitement la mûre sauvage à A 
^13, 40; S 37. — Suivi du déterminant "de 
chien' à S 29; Ni ‘102; Na 69, ‘123; H 37. — 
Genre confirmé à Ph “11: «les müres sont bons» 
(forme française, influence de 'müron'?). — 
Redoublement enfantin («f. enfantine» To ^36). 
Cf. FEW 6/3, 155a (Giv. absent de WASLET, 
uniquement À 1 a et "m. de chien’, n. 2). Proba- 
blement assez répandu; v. DFL (pour H 37); 
CARL. (Ch ^19, 61); Gaz., Cult. 265 (syn. *bon- 
bon а tchén Ni “67, v. n. 29); Dasc., Forêt 
*тётейгғе; VERHULST [Na 107] *meümeáre (il 
est encore plus noir que m.'); etc.; pour То 13, 
v. n. 3. 

š Contamination probable par ‘mûre' < 
MATURA (v. n. 2, 7, 9-10, et remarquer COCHET, 
<mër, -t, adj. mür; la müre de la ronce s'ap- 
pelle rojéé d bó» ‘raisin de bois") et analogie 
avec les fém. en *-te, comp. les f. *surte, not. 
89 SURE, А la-2a et ADD. a b, et not. 148 
МОКЕ (d'une noisette), F. Cf. FEW, ibid., 154b 
et 159a, n. 29. 

? Cf. A 2, n. 2, 7-8; CARL? *meñmeñrte 
Ch “19, 61 et ajouter FEW 6/3, 155a MORUM. 

19 Pour l'effacement de -r-, comparer 
‘mûre’, adj. (not. 148, F) et v. n. 2, 7-9. 
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U" Cf. A 2. Comparer la localisation des 
f. *meüse (B, Ne) de 'máre', adj. et v. n. 2, 

8-10. 
12 Diminutif (-ONE) de A 1, qui a pu exercer 

une fonction réparatrice en quelques pts de Th, 

Ni, D, Ne, Vi où ‘mûre’ adj. = "mere, var. Cf. 

FEW 6/3, 155b (corriger Wavre maró en më-). 
V. CARL? *meüron Ch 729, “58; Massaux [Ni 

26, 80], syn. A 1; CHAURAND, Thiérache, 276- 

8; DW 27, 109 [Ne 66]; ... Comparer les for- 

mes diphtonguées de Vi-s. à ALW 1, p. 205; 
not. 148 MORE (de la noisette), F; not. 91 

MÜRIR, À et v. Gloss. S'-Léger [Vi 34], *тіей- 

ron, *mueüron (v? *ronche: 'le fruit de la 

ronce, c'est le "mim — Distinction à D 94: 

máóró ‘mûre’ - тёгуб («des milliers»: ‘il y en 
a à (ou par) m.'). 

13 Diminutif (-orrU) à ajouter FEW, ibid., 
156a. — Altération par abréviation de la nasale 
à Vi 2? 

14 Le FEW 6/3, 159b, n. 34, évoque, pour 

la forme de Bouillon müró (155b, d'après 
BRUN., Enq. 1046, p. 59), une dénasalisation 

de -ó. La finale peut toutefois représenter le 

suffixe -ALIS (BSW 37, 214-5). V., pour Vi 5, 

MASS.: "j'ai été aux murós, j'ai les mains plei- 

nes d'éraflures' et «meñrau, m., fruit de la 
ronce». 

15 Diminutif de А 1 a et contamination de 
suffixe (-ELLU). Ajouter FEW, ibid. 

16 Ajouter ce dér. (-INU), FEW, ibid., 156a. 

17 F, diminutive (-ITTU) confirmée par CARL. 
À rapprocher de norm. moret, Caen muret, etc. 

FEW, ibid., 156a. 
18 Altération de B a (par substitution de 

nasale) ou collision de NIGER + MÒRUM, cf. 

FEW, 6/3 156a et 7, 132b (d'après BASTIN, 

Plantes, pour My 4); DFL; ToussAINT (Ovifat); 

19 Forme absente de VILL. et de Scius. 
L'enq. de Legros à My 1 signale que le type 

est connu à Falize et qu'il s'emploie quelque- 

fois à My. 
20 Litt. ‘mûre framboise'. Comp. Gloss. 

S-Léger, *mürampoüne. — Autre rép: nür 

äpan ‘noire *amp.' (А. Lecoq). V. not. 113 

FRAMBOISE, Á” a, n. 7-8 et les mentions 'noire' 

*ámonde, -on.ne, var., n. 21, 23. 

?! Cf. not. 113 FRAMBOISE, A”, n. 12-16 
(uniquement ici les divergences et additions). 

Morphosémantique: non déterminé = ‘mûre’ 

(sens originel) à H 67; L 29; Ve 1, "15 (où "fr 

= 'rouge' *d., var.) et à W 63; H 1; L 1. 66, 

^75, 101 (où ‘fr.’ = 'framboise'); déterminant: 

antéposé (facultatif aux pts en italique): 

'noire' ('rouge' pour la 'fr^) à H 68, "70; 

W 66; L 19, 45, 61, 85, 94, 106, 113, 116; 

Ve 6, 8, 24, 26, 31, 35, 36, 38; My 1; 'sau- 

vage’ à L “50, 87; postposé: "е haie' à L 43. 

— Préciser et compléter les données de FEW 

21, 94a et v. DL (tå. seul = ‘mûre sauvage’: 

*neürés-d. = ‘mûres noires’); DFL (*neáüre а. 

= ‘mûre sauvage’); Wis., *ámóne 2 (*neüre à. 

+ *rodje d), ВОМ 12, 29; 23, 54 (corr. mil, 

ALF); VILL., *üàmóne 2 (*neüre â.); BASTIN, 

Plantes, 79 (My 1, 4); Scius (*neüre â. 

z *rodje à.); Enq. Legros (My 1), dé nóréz 
ümón (Lerho, Dandrifosse, Masset). 

2 Cf. not. 113 FRAMBOISE, AT a, n. 17; 
DFL (*neáre ámonéte). 

23 Cf. not. 113 FRAMBOISE, AT b, n. 18; 
BASTIN, Plantes, *neíüre âmountre [My 75]; 

BSW 50, 543 [My 6], ‘neñrès-à. 
24 Dérivé en -ARIU; comp. BASTIN, Plan- 

tes, *neür ámouní (My 3, Sour.); TOUSSAINT 

(Ovifat) et v. not. 157 MORIER, C; 114 FRAM- 

BOISIER, A“ П. 
25 Cf. not. 113 FRAMBOISE, BR (unique- 

ment ici les var. et add.) et ajouter les f. wall. 

FEW 15/1, 239a *BRAMBASI (sous I 2). Rem. 

not. 151 AIRELLE, n. 2: flóbàs W 1 (<t. importé, 
se disait quelquefois de la mûre»). 

26 On invoque, pour expliquer la forme, 

une similitude d'objet et une altération de 

"framboise": «frambosse > from(m)osse > fro- 

moche et frómáge» par étymologie populaire 

(v. J.H. To 3 «cachi à fromaches = à frambo- 

ses»; Revue du Nord 22, 49). Comme 

lorsqu'il s'applique à la (gui)mauve, à l'obier 

viorne ou au brou de noix (v. not. 123, О), le 

terme peut probablement tirer sa motivation 

de la forme et de la consistance du fruit qu'il 

désigne; v. la rép. de No 2 et comparer Mons 

mol fromage, FEW 3, 718b FORMATICUM. 

Ajouter BOURG., X, 565 "fromáches, syn. 

*nórbé, n. 39. 
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27 Cf. DFL. — Altération de 'framboise'? 
(cf. not. 113, В 1) ou collision 'fleuri' + -BASI 
("-Балѕе'", '-boise")? 

28 "aller à sòlibīr, sada ‘aller aux mûres 
sauvages' (J. Herbillon, EH et fichier). Sup- 
poser un composé de -beere ‘baie’? Compa- 
rer prón di bir W '6 (rép. douteuse); réinter- 
prétation? 

? Désigne aussi d'autres fruits, notamment 
la sorbe (not. 131, 8, n. 20), la cenelle (not. 
155, G, n. I1), le fruit du sureau (not. 170, 
ADD. f 2), de l'églantier (vol. ultérieur) et 
parfois des légumes sauvages (comme le salsi- 
fis, VAUCH., 32) ou encore l'amande du noyau 
(not. 80, D. Morphosémantique: déterminant: 
antéposé: "noir b.': D “100; W 752; H 2; My 2, 
4 (DFL; BSW 60, 243 et BTD 1,96 [W 756]; 
BASTIN, Plantes [Longfaye], signalé FEW 7, 
132b NIGER). — Ajouter le sens FEW 1, 434b 
BONUS; — postposé: 'b. noir: Th 25; 'b. de 
chien': Ni 9; "b. de тепага": Ni ‘5, 6, ‘15; 
"b. de colon (pigeon)' Ni ‘28; "b. de corbeau’: 
Ni /18. — V. n. 7 (Ni 767). 

39 Fém. arch. du précédent. Cf. DFL et ajou- 
ter FEW, ibid. 

3! V. not. 127 CHÂTAIGNE, A II a, n. 8 et АШ 
a; pour To 6, comp. A III b. Le t. est probable- 
ment appliqué à la müre, comme à la groseille 
à maquereau, par extension sémantique ou 
remotivation. Cf. not. 111 GROSEILLE, ADD. 8, 
n. 10. 

“2 Déformation par sonorisation des conson- 
nes initiale et intervocalique. Cf. DW 17, 92 
(cr. de FEW 21, 89b) BounG. X, 565, 
*gadéne, syn. O. 

? Diminutif en -ITTA Cf. n. 31 et ajouter la 
f. et le sens FEW 2, 464b CASTANEA. 

3⁄4 À To 99, «la mér est plus grosse que la 
с.» (cf. REN.). Altération de *cat(e)léne, ... 
‘mûre sauvage’ (DAUBY, «caclaine, cath(e)léne, 
-thé-»), quelquefois syn. de ‘mûre’, "müron' 
(LEPOINT [Mo 64], ой le t. vaut surtout pour 
Mo 63), à ajouter (sens et localisation) FEW 
2, 504b CATHARINA, ou à rappr. de *caclin et 
var. ‘airelle туге”, not. 151, B^, n. 5 et 
cette not. L, n. 36. 

55 Diminutif (-ITTA) de K. Cf. Corr. «katri- 
net, mûre sauvage» et n. 34. 

3 Diminutif surdérivé ('-in-ette") à rappro- 
cher d'une base KRAKK- (FEW 2, 1269а)?, sans 
exclure peut-étre l'influence du néerl. KRAKEL- 
BESIE (16, 352b et not. 151, n. 5). V. DFL et 
comparer aussi les f. *(c)rakéte (not. 96 AVOR- 
TONS DE FRUITS, A et ADD. ID, *ra(s)crákiner 
'recueillir les derniers fruits' (sous not. 122 
GAULER les noix, В, 2 a). 

37 Altéré de pruneau avec métathèse et 
assourdissement de la consonne initiale (on 
souligne avec une égale intensité la sonore et 
la sourde à D ^103)? ou dérivé de Ъгип'? — 
Comparer A 2 pour le redoublement. 

** Déformation de '*meurte ronce’? Compa- 
rer MAES, v? tronche: *marté-r. (ou *m.-Ós-r., 
*martóronche, -ranje), *meurté-r. (*m.-Óós-r., 
*meurtóranje), et *minté-r. (*m.-ós-r.) qui ont 
pu subir la contamination de *mén'(t)che, 
*min.n'tche ‘bonbon’ (ibid.). 

?? Correspondant à "noire baie' avec substi- 
tution de nasale. V. «morbaye», BOURG., X, 
565-6 (v. n. 26); «nourbaies, noires baies, 
attesté isolément à Comines», Rev. du N. 22, 
48; «nores baies», Vie et lg. 2, 188. 

ADD. Expressions 
1. ‘aller aux mûres sans havet’ (= entrepren- 

dre quelque chose sans en avoir les moyens):! 
dale a měr sã z avè Mo 29; daléy a mër så z 
ava Mo 44; — "оп ne va pas ...': ô n va ñë a 
m&r sà z avè Mo 1. 

2. Póskac! Ch 33 (= «cri pour se réserver 
une place où il y a des mûres»)? 

3. s œ del tàrt a mér mõsé, s n œ ñyæ pu 
vò nwór gél! ‘c'est de la tarte aux mûres, 
monsieur, ce n'est pas pour votre noire 
gueule!' A 720. 

4. lé payizá n è volné né, lé namurwé kurnu 
aprè ‘les paysans n'en [= des mûres] veulent 
pas, les Namurois courent aprés [en sont ama- 
teurs]' Na 59 (= «chose de peu de valeur»). 

! Cf. FEW 6/3 MORUM, 153a et ajouter les 
formes picardes (HÉCART, REN., DELM., SIG., 
LEPOINT...) et centrales (DEPR.-No»P...). 

? Cf. ALW 3, 335a (Folkl. a: ‘cadeau de 
Pâques’); CARL 2; FEW 7, 701b PASCHA. 
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157. MÜRIER 

О.С. 121 «nous cherchons des mûres sur les müriers».! 

Question déroutante (cf. ALF) et réponses 

quelquefois peu süres (A-E) ou peu spécifiques 

(D, F-H). On fournit 'ronce', type général, de 

No à Vi et parfois les dérivés 'roncier', 'ron- 

cis', non typiques (F^). Quelques lacunes épar- 

ses, peut-étre factices. 

+ ALF 1163 (RONCES) et 1860; ALPic. 286 
(ronces); ALCB 646; ALLR 118; BRUN., Enq. 

1046. 

А2 'máürier'. 1. a. *meürí, -iè, -ier...: mêri 
Th 5; D 94, 101 (ou -/i, q. 120); Ma 36; В "19 

(7), 22, 28; Ne 26 (J.H. et q. 120) | -yè A 12 | 
-y& A 28 | -yé To 99; Mo 37, 42 | «meuri» 
Th ^1 | «neuriés» Mo 775 | «meuriers» A 57 | 

mërï To 27 | méryé To 1 || müryè S 37 | -yé 
Mo 64 | mu- To 39 || b. *meáüli, -i: mali D 46, 
91; H “42 (syn. G a); L 4; Ve 47; Ma 19 

(V. Collard), 46, “48 (q. 120), 50, 51; B 4 

(q. 120), 11, “18 (ci, q. 120); Ne 9 | -i H 27; B 9. 
2. *meümeüri: měměrí Ch 43.3 
B. 'müron-ier': měrunī Vi 16.4 
C a. *ámandi: дтааг L. 116 || b. *атопї, à-, 

ó-, -mouni, -mwin.ni: àmóni L. 87; Ve 38 (?, 

ÉL.) | à- W “39; Ve ‘15 ("noirs ~') | ómoni L “32 
|| ómsuni L 7 ("sauvages =") || ënnen" H 1. 

D. 'framboisier': fróbàzi W 3. 
E. 'arbre(s) à, aux ‘mûres’? arp a mër 

Mo 44 || др ô z ómón L 66. 
F3 a. "ronce". Passim de No à Vi || b. ‘ronce 

courante": -- corát Ма 4 | -- corót Ma 3 || 
c. "ronce charriante': -- Сёгуйт H “65. 

Е“. а. 'roncier':? Th 29, ‘51 (rósf), 54; L 799 

(róhi); Ve 24 (ró"hi), 40 (rohi); Ma 3 (róhi), 

4 (q. 120, 121); B 24 (rêsi), 30; Ne 14, 15, 24 

(rósi), 49 (rósi), 60 || b. 'roncis': Ne 20.19 
G. a. ‘buisson de ronces*:!! Н ^42 (syn. A b); 

Ve 44 || b. "buisson d'épines':? Ch 26 ('b.' de 

spen ou d éspen) || c. "buisson': My 1. 
H. ‘haies, haiures':# No 1 (ёуёг), 2; Mo 1; 

Ch 54: Ni 1. 

! On compléte la q. de base par quelques 

réponses des q. 120 «ronce; müre sauvage» et 

122 «une touffe (de ronces, de fougères)». 

? Dérivation régulière (-ARIU) à partir du 
nom du fruit, relativement peu attestée: «máürier 

[terme ou arbuste?] n'est pas connu» А 55; 

à Ma 19, «d'aucuns disent mëælī» (V. Collard) 

mais le terme est «inusité» (Delveaux); à B 4, 

on ne dit <ó m&li [qu] à la saison des mûres», 
sinon 'ronce' (DFL); on emploie «plus volon- 

tiers 'ronce'» à B 22, 28 (v. n. 8). Cf. FEW 6/3, 

153b, 156b et 159a MORUM, n. 18; LÉON. 

+тейгї, FRANCARD, *meürí, syn. *ronche; ... — 

Discordance du radical par rapport à "mêre"; 

To 1, 27, 39; А 12, 28; Mo 37; S375; Th 1, 5; 

D 94; Ma 36. 
3 Cf. not. 156 MORE, А 2. Formation peut- 

étre artificielle, unique dans l'ouest-wallon et 

absente de CARL 2 , 
* Cf. not. 156 MORE, B a, n. 12; BRUN., Enq. 

1046 et FEW, ibid., 156a. 
5 Cf. not. 156 MORE, D, n. 21 (comparer 

l'application spécifique du liég.-verv.) et not. 

114 FRAMBOISIER, A” (concordance d'emploi, 

sauf à H 1). Remarquer l'opposition "noir *d.' 

et ‘feuille de ronces! Ve ^15. — Pour la spécia- 
lisation sémantique à l'aide du déterminant 

гпоіг!, cf., entre autres, DFL; Wis BDW 12, 

29; BSW 20, 16, 31; 29, 109; 49, 170. 
9 Cf. not. 156 MÛRE, E, n. 25 et comp. 

not. 114 FRAMBOISIER, A b. 

7 Formation prob' secondaire et approxi- 

mative. Comp. not. 102 POMMIER, C; 106 

PRUNIER, C; 108 CERISIER, B; 153 PRUNELLIER, 

F, etc. 

8 Terme général, cf. not. 36 RONCE, n. 1 et n. 
2 ci-dessus; not. 114 FRAMBOISIER, Ë et la docu- 

mentation livresque. Précisions: rép. assurée à 

L 116 («mûres sauvages»), cf. C, n. 5; rép. com- 

plète: dé róh a my&l Ma 4 (v. not. 156 MORE, 
A 1 b, n. 5) et opposition de b et.c avec roh a 

palèt (q. 120) *églantier', cf. vol. ultérieur. 

? Précisions en marge: «plante isolée» Ve 24; 

ê rêsi, arbuste à mérô Ne 24. — Cf. not. 37 

TOUFFE de ronces, А a, n. 4; not. 38 LIEU 

COUVERT DE RONCES, А b; not. 156 MORE, B a. 

!? Remarquer 6 rósis di méri D 101 (q. 122). 
— Cf. not. 37 TOUFFE de ronces, À b, n. 5; not. 38 

LIEU COUVERT DE RONCES, Á C, n. 6. 
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! Cf. DFEL, 321 (syn. F a); not. 37 TOUFFE | 
de ronces, R; not. 38 LIEU COUVERT DE RONCES, 
F; not. 32 BUISSON, A I. 

? Ajouter 'épine' "mäer" Ar 1. — Cf. not. 
36 RONCE, B; not. 38 LIEU COUVERT DE RON- 
CES, Í. 

13 Rép. unique. Comparer ‘buisson е" 
něrèz āmunīr My 6 (q. 122). Cf. not. 32 BUIS- 
SON, À Ï et II. 

14 Probablement motivé par le fait que la 
ronce sert à confectionner les haies et clótures; 
comp. LÉON., *i-gn-a brámint dès тейгеѕ di 
Ichin su lès ayétes ‘il y a bravement (= beau- 
coup) de mûres de chien sur les 'haiettes".' Cf. 
FEW 16, 113b *HAGJA (et 115a ‘bosquet, buis- 
son’); ALW 1, с. 50; 9, not. 128 et ce vol., not. 
29 BOSQUET, B 2; 31 FOURRÉ, autres rép., n. 14 
(2?); 176 TAILLIS, D 2... 

158. BOULEAU (carte 75) 

Q.G. 37 «avec le bouleau, on fait des balais».! 

La question vise une matiére (les fines 
ramilles du bouleau) servant à un usage précis 
(la confection de balais); le traitement des don- 
nées recueillies tient compte de cette détermi- 
nation particulière. 
Comme la plupart des désignations galloro- 

manes du bouleau, les noms belgoromans de 
cet arbre se rattachent à gaul. BETU- ‘bouleau’ 
(v. P.-Y. LAMBERT, La langue gauloise, 2003, 
192)? L'histoire latine et romane de cette 
famille lexicale est caractérisée par un ensem- 
ble de dérivations, parfois enchaînées, ayant 
formé le nom de la matiére (bois de bouleau, 
ramilles de bouleau) à partir du nom de l'arbre, 
et, à l'inverse, le nom de l'arbre à partir du 
nom de la matière. 

Au premier schéma dérivationnel (formant le 
nom de la matiére) se rattachent les dérivations 
latines BETULLA (v. Pline 16, 75)? et *BETULLU 
(respectivement A 1 et 2). La première couvre 
le domaine wallon et ses marges; la seconde, 
qui explique afr. boule, domine en picard et est 
attestée en quelques points gaumais. L'EH ne 
permettant pas de connaitre en chaque point le 
genre du mot l'assignation des formes à 
BETULLA et *BETULLU a tiré parti de l'argument 
géographique (cohérence des aires), de la com- 
paraison avec les issues de MEDULLA (v. vol. 
14, à рагаїте)? et des données fournies раг la 
lexicographie^ Le méme processus de forma- 
tion lexicale explique les dérivations d'époque 
romane ‘boulet’, "boulette' et ‘bouleau’ (4° 2- 
4), ce dernier emprunté. Un schéma alternatif, 
attesté surtout en wallon oriental, consiste à 
employer le nom de l'arbre dans un syntagme 
du type 'rins / rames de b(e)oule' (v. n. 7). 

Au second schéma dérivationnel (formant le 
nom de l'arbre) se rattache le dérivé roman 
"b(e)oulier' (A^ 1), formé sur le féminin 
"b(e)oule', massivement implanté en wallon 
central et occidental, sporadiquement attesté ail- 
leurs. La coprésence du simple et du dérivé per- 
met l'opposition sémantique entre 'b(e)oule' 
‘bois de bouleau, ramille de bouleau? ("de la Ь.', 
‘des b.') et 'b(e)oulier' ‘bouleau (arbre)' 7 

De “ramon ‘balai’ est dérivé *ramoní (B). 

Ф ALF 158; ALPic. 248; АІ СВ 570; ALLR 
146; BRUN., Enq. 181; G. TUAILLON, «Les 
désignations du bouleau en galloroman», RLiR 
48, 37-71 [données belgoromanes partielles et 
inexactement analysées]. 

A. 1. Ча / de la b(e)oule' (f.), "des b(e)oules' 
aux points en italique.? I. a. *bè(y)ôle, -oûle, 
-ole, -ale...: béyól, -ól D ‘16, ‘17, 30, ‘32, 34, 
^45, 46, 64, 91, 101, 7103; H ‘26, "42, 53, 67 
(ou byol), 69, 770, 79; L 87; Ve 40, 44, 47; 
Му 1,2,4; Ma 1-12, 18, 20-35, 36 (-o^-), ‘38, 
39-53, “54; В 1-27, 30, "32; Ne 9, 14-16, 26 | 
bè.ôl, -ól Ma “15, 19, 29 | bèy@l D ‘102, ‘104; 
Ма 43, 47, “48, ‘54; В ‘26; Ne ‘13 | -&/ 
Ma 49 | -òl W ^39; H 1, 28, 49; L 19,29, ‘32, 
61, 66, 85, “90, “99, 101, 106, 116 | -al L 43, 
94; Ve 6 | bè.òl H 21, 27, 46, 50 || b. *biyóle, 
-oûle, ole... biyól, Ai H ‘79; Ve 41; My 3; 
Ne ‘1, 63 | -&l Ne 49 | -ül B 28 (bi,-); Ne “48, 
49 (ou -©D, 750, ^59 | biyol W 30 (on en fait 
des sabots), 42, 66 (bé-); L 1, 14, 45, 113 || 
c. *bióle, *biole, *biale: by61, Ai H 68, 77; Ve 
42; B 33; My 6; Ne ‘1,33, 734, 39, 46, 47, 60, 
63, 76 | byòl H 67 (ou bèyól); L 2, 114; 
Ve 24, 31-34, 35 (-o-), 37-39 | Буа! Ve 1, 8,26. 
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II. *bóle, *boüle, *boule...: ből, -ól Th 24 
(baguettes de b.); Ni 2-75 (q. 1020), 725, 26, 
28, 39, 61, 93, 107, 112; Na 79, 99, 101, 107 
(v. bóli), 109 (v. bôli), 7120, 129; Ph 16 
(v. БОП), 33, 61, 69; Ar 1 (ou 1); D ^5, 7, 710, 
15, 36, 40, “55, 58, 68 (v. bóli), 72, 73, 84, 
100, 7108, 113, 132; W 21, “32, 45, 59: H 2, 
8, 37, 38, 39; Ne 4, 75, ‘10, 11, ^19, 20 (ou 
БӘЈ), 21, 22 (id), "23, 24, 32, 44; Vi 25 | bibl 
Ni 19, 20 (le bois, v. boli), 98; Na 6, 22-30, 
59, 84, '96, 116, 127, 135; Ph 37 (v. БОЙ), 53; 
D 79 (ou 9, ramilles), 25, ^26, 27, 81, 94: 
W 3; H 735; Ne 20, 22, 31 | bé"! Ni 45, 80, 
^97 | böl Ni 11 | būl S 29 (petits rejetons); 
Ch 28, 63 (branches, v. 2917); Th 53, “61 (dans 
rama а b), 62 (branches, v. bali), “63 (dans 
ramó d b., v. buli), 67; Ni 36, 38, 90 (dans 
ramó d b.); Ph 728 (ramilles, v. bali) ‘40, 45 
(brins, v. bali), 69 Gd), 84; Ar 2; D 38 (ou 
bali), 96, 110, 120, 123, 129, 136; Ne 3, ‘38, 
43, 51, 57, 65, 69, “70; Vi 21 (petits rejetons, 
v. bali). 

2. 'boule' (m.), pl. à Vi 27? a. *boule, 
*boüle: bail То 39, 73-99; A 1; Мо 777; Ch 19 
| bül To ‘71; A 44 (ou büy, bū, dans “ramon 
d' b.), 55, 60; Mo 17, 20 (q. 1020), 79; Ni 1 
(-4i-) || b. *bouye, -oü-: büy To 43, 48, ‘57: 
A 2, 7 (-44), 710, 713, 720, 44 (ou b&,,, dans 
tramon d’ b.) | büy A 28, “52; Mo 41 | buy 
To 13, 24 (var. -ü- q. 1020), 28, ‘36 («bouille»); 
A 12; Mo 775 («bouille») || c. *boü(s): ba Vi 22 
(pl., branches de bouleau; v. baili) | bu Vi 27, 37 
(ramon d' bou don bouladji “balai de bouleau 
du boulanger’, q. 1076) || d. *boûr: bar A 50; 
Mo 9 (dans “ramon d’ Бойғ, q. 877), ‘29 (id.), 42 
(aussi dans *ramon d' boür), ^70; S 37 (q. 1020); 
Th “19 (dans “ramon d' boûr). 

A”. 1. 'b(e)oulier'.'? I. *bi(y)Oli, -o-...: biyoli 
L 4 | biyò- L 7 | byò- L “8 

П. *bóli, -oû-, -ou-..., -i: bóli, -6- A 37 
(moins employé que ‘blanc bois"); S 19; 
Ch 72; Ni 17; Na 69, 107 (L.V), 112, 130; 
Ph 6 (var. b&-), 54, 81; D 68 (v. ből; Vi 25 
(arbre, v. bó) | - Mo ‘5; Ch 754, 61; Vi 2 | -i 
Ch 43; Ni 17; Ph 79 | b lï Ni 20 (arbre, v. 
БӘЈ); Na 1, 6, 19, 109 (v. boil); Ph ^11, 15, 16 
(arbre, v. bol), 42, “47 | -i Ni 6, 729, 98 (-à-) | 
bó"li Ch 33 | bôli Ni 2, ^5 | bolt, S 10 | bali 
S 728, 29 (v. bah, 31, 37; Ch 16-27, 63 (arbre, 
v. bül), "64; Th 2, 14, 29-54, 73; Ni 85, “102: 

Na 20; Ph 6 (J. H., bő- enq. compl.), “28 
(v. bal), “40, 45 (arbre, v. bāli, 69 (arbre, v. 
bal); D 38 (v. bal); Vi 6-16, 21 (v. b&l), 22 
(v. bai), 27 (id.), 35, 36, 37 | -ï Th /52, as 62 
(v. bal); Na 19 | -i Th 64, 72, 82; Ph 86; Vi 42, 
43, 46 | balli S 36; Th 5, 25, “63 (v. bal) | -ï 
Mo 23; S 1 | -i Ni 72; Na 44; Ph ‘63. 

2.!! "boulet". *bouyèt: bayè To 7. 
3.12 "boulette". *bóléte: hô/èt Na 30 (seule- 

ment dans taler à Г b., *aler kwére dèl b). 
4. 'bouleau'. a. *bólia,^ *boûlé, -lia...: 

bólya W 32 (?, J. Havenne), 63 | bō- Ni 6-79 
| balé Vi 18 | -i, Vi 38, 47 | bulya Na 49 || b. 
*bouló...: bulô, -ó No 3; A 1 (M. Fela) 757; 
Mo 1 ("des *brankes de bouleau’); Ch 4; Ni 33, 
90 (?, v. bal); Vi 46 (J. H.) | -&, To 1 | -é, 
To 27 | -&,, A 12 (J. H.) | -ó, To 6.14 

B.5 *ramoni: ramóni W 1 (?), ‘8, 79, 10 
Ciy), 13 C iy); L 35. 

C.!* "blanc bois’ A 37 (ou bóli); Mo 1, 44- 
79; S 10, 13, 29 (v. bah; Ni 112 (v. bóD; 1,73 
35 (v. ramóni), 101 (v. *béyole)." 

D 

| Quelques réponses complémentaires ont 
été recueillies à la q. 1020 «balai», toujours 
dans le syntagme "*ramon de br. où le déter- 
minant n'est probablement pas toujours inter- 
prété. 

? Corriger dans cette source lt. betula en 
betulla. 

* On remarquera que -ulla n'existe que dans 
betulla et medulla, ce dernier mot d'origine 
inconnue. 

^ La détermination n'est pas possible gráce 
au critére de l'article dans les réponses faisant 
intervenir l'article défini (commun aux deux 
genres sauf au sud) ou un article pluriel. 

5 'moélle' ne connaît ni produits en -y, ni 
produits en -r (pic. buy, bur), ni produits en 
-u (gaum. bu), les formes ainsi terminées 
supposent donc *BETULLU. — La conservation 
de la voyelle initiale de BETULLA et MEDULLA 
sous la forme d'une voyelle devant yod 
(bèy-, biy-, d’où parfois by-; de même mèy-, 
etc.) est caractéristique de l'aire proprement 
wallonne. 

* L'hésitation n'est en définitive possible 
qu'en Ni 36 et S 29, ici rangés sous le type 
féminin. 
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7 Cette opposition n'a pas été notée partout 

oü elle était possible (ce qui est dú à la formu- 

lation de la question, favorisant le simple); 

mais l'emploi du simple au pluriel (signalé par 

l'italique dans le tableau) s'accorde avec le 

sens restreint “ramilles de bouleau' de ce mot. 

8 "de la b(e)oule' à Ni 28, 38; Na 135; D 7; 

W 739; H /35, 37, 69; Ma 12, 20, 29, ^34, 238, 

‘41,42, 45, /50; B 6, 710, 26; Ne ‘1, 4, 5, 26, 

^38, 47, /48, /59, 60, 63. — Syntagmes (‘ramil- 

les de bouleau’): 1. "des “riris de b(e)oule' 

D 36, 84, 96; Ve 24; В 732; Ne ^1, 11-16, 24, 

26, 31, 32, 33, 734, 39, 44, 47, “48, 49, 63; 

— "des *rinmes de b.' D “45, 64, “100, ‘103, 

7108; H /42,69, 77; L 19; Ма 3-9, 715, 19, 20, 

21, 28, 32, "38, 39; B 1, 7, 12, 16, 23, 27; 

Ne 4; *rémes -- D ‘129; Ve 8, 34 (ou *r. du 

ramon); *ғіп.пеѕ -- H 27; L 29, 66; Ve 38; 

Ma 51 (et Roumont); B 11 (rèn), 17, 19, 22 
(ou *ram'chons); “rames -- L “32 (ou "de la 

*raméye"); В 9, 28; Ne 3, 75, ^10, 11, 719, 20, 

^21, 722, 723; '(de) la *rinme de b.' Н 49; Ve 40; 

Му 6; Ma 2, 22; B 6; — "des *ram'chons de b." 

B 22; — ‘des tramis’ --' H 68 (pour faire 

des trins d' peñs ‘rames de pois’); Ma 29; — 

"des *ramayes --' L 2; — 2. "des *coches --' 

Na 99; D 113; H 735; B 2, 3; — "des *cochétes 

--' H ‘35; ‘des *couchétes -- Na 109; — ‘des 

*cohis^ -- H 38; — 3. "des *brantches --' 

D 120; *brontches -- H 38; — 4. 'des *copétes 

-- D 75; —5. ‘des "^verdjétes --' Ma 12; — 

6. "des *heüves --' (‘extrémités des ramilles'; 

FEW 11, 318a, scóPA) Ve 40; — ‘des *cho- 

viyes --' (*id.'; ajouter à FEW 11, 320a) D "91; 

— 7. *dé bwés d' b. Ni 20. — Employés absolu- 

ment: *dés rins pou fére dés ramáns Ne 47; 

*dél rinme po r. H 21; "déi réme (du ramon) 

*brindilles de bouleau' Ve 32; *lu rinme My 6; 

*lu réme Ve 34, *dés rames B 28; Ne 5; 

"de la *raméye' L “32; “lu heûve ‘fin branchage 

de b." Ve 34; — de là “ramon d’ rinme “balai de 

ramille de bouleau' (par opposition à “ramon 

di gngnés^ ‘de genêt”) Н “42: id. (par opposi- 

tion à “ramon d' brouwi "de bruyère') Ve 24; 

— ‘aller tal ғіпте" ‘couper les jeunes branches 

de bouleau’ My 2; v. aussi BASTIN, Plantes 

42; -- *ós ram'chons B 23. — Données lexico- 

graphiques (choix); presque partout on pré- 

cise que les rameaux servent à faire des 

balais: 1° sens ‘bouleau ou bois de bouleau”: 

DL *bèyole, f. (*avou dès rins d’ b., on fét dès 

ramons), VILL. *béyóle, BASTIN, Plantes 

*béyóle, *bióle, FRANCARD *béyóle et var. (*la 

b., c 'ést do tinre bos), DASN. *biole, *boüle, 

GERCKENS [D 41] *bóle, LÉON. id. (pour 

Namur); 2? sens ‘ramille de bouleau’: BALLE 

+ройе, CARL.! id. (servant au tressage), MASS., 

Gloss. St-Léger *boûles pl. Seulement dans un 

syntagme (genre non noté, cf. n. 4): DEPR.- 

Nor. *hoûle, dans tramon а boüle (sinon 

*boülf), DAsc., Forêt id., dans *ramon @ b., 

*chabot d’ b. (sinon *boulf, *boá-). — Au figuré: 

*óle du béyóle «des verges» VILL. 

9 "du boule’ à To 48, 57, 71, 73, 99; A 60. 

— Données lexicographiques: Сорр. *boñle, m., 

‘bouleau’ (synon. tboñlí), SIGART, REN. ‘boule; 

MAES id., dans *ramon d' boule (sinon 

*bouyét); LiÉG. *boüs, m. pl., 'ramilles de bou- 

leau servant à faire des balais”. 

10 Syntagmes: "des *rins de b. ` Th 63; 'des 
“rames --' Ph 15; "des *ramétes --' Th 72; ‘des 

*cochétes --' Na 1. — LÉON. (pour Namur), 

PIRS., LURQUIN, BAL “bêli ‘bouleau’, CARL? 
*bólí, *boá- (avec localisations), BALLE, CARL.!, 

Mass. LiÉG., Gloss. St-Léger *boüli. — 

D'après BALLE, on distingue entre *boñlf mâle 

‘bouleau verruqueux' et *boülf feumèle 'bou- 

leau pubescent’. 
11 `V. Mags *bouyét ‘bouleau’ (mais “ramon 

d' boñle); FEW 1, 346b *BETW- (type pic. et 

norm.) 
12 Type attesté aussi en lorrain (Vosges, 

Bas-Rhin); v. FEW 1,346a; ALLR 146. 

13 Ajouter PRS. *bólia (ou *bólf). 
14 Dérivés toponymiques: 1? en -ARIU ou en 

-iciv: ó bóli D 36; lu béyóli Ne 16; comparer, 
en -icIU, byólis Ne 39 (sans définition, q: 13), 
DasN. 218 *boulis et Longlier *biólis" (note de 

J.-M. Pierret dans HAUST, Chestr.), PIRS. *bou- 

lisse ‘plantation de bouleaux'; en toponymie, 

notamment à La Gleize, v. REM., Parler 274 et 

Top. Gleize; — 2? en -ETU: v. notamment GAS- 

PAR, Lieux-dits Fosse [Ve 46] 144-146 *béleü 

(ой l'auteur montre qu'il s'agit d'une dériva- 

tion latine); de méme WANSART, Top. Stavelot 

[Ve 40], REMACLE, Top. La Gleize [Ve 39] et 

Top. Rahier [Ve 42], THOMAS, Top. Wanne [Ve 

44], BASTIN, Plantes 43-4 *bêleü et *bioleü 

(dérivations latine et romane)... DASC. 

Suppl.*boáloá;— 3° еп -ITTA: WANSART, Top. 
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Stavelot *bélétes, BASTIN, Plantes 43-4 *béle- | 
tes, *biolétes. 

5 Type 'ramonier', à ajouter auprès de 
Папаг. ramoniére ‘champ de genêts’, etc. 
FEW 10, 41b RAMUS. 

16 Terme générique; comparer not. 161 
ÉRABLE, n. 17, 165 PEUPLIER, B, 166 TREMBLE, 
C, etc. V. SCIUS *béyole ‘bouleau, arbre dont le 
bois est trés blanc'. 

17 Autres emplois du bois de bouleau: on 
en fait des sabots Mo 1; des batails de fléau 
Ni 20; — des *may B 15; comparer FRANCARD 
"máy (et variantes) ‘arbre décoré que l'on 
dresse à l'occasion des processions liturgi- 
ques”; BASTIN, Plantes 43: le bouleau est l'ar- 
bre préféré des processions, et la croyance: *ó 
may du porcéssion so l` cina d' foûre (le 
fen] et lès vatches nu djéteront nin Г vé; 

FEW6/1, 63a, MAIUS et PLANTER UN MAI, vol. 
ultérieur. — L'écorce blanche du bouleau: 
*déve, *déwe: déf Ve 32 (N. Darimont); My 1; 
déw Ve 32 (autres témoins); la *déve se déta- 
che par laniére et sert à allumer le feu; elle 
était vendue à Malmedy par les Xhofurlins 
[habitants de Xhoffraix] BASTIN, Plantes 42; 
v. aussi VIEL., LEROND, Habitation, 410; 
HAUST, Étym. 67; FEW 3, 50a, gaul. *DERUA. 
D'aprés PLINE, H. N. 16, 75, l'écorce de bou- 
leau était utilisée en Gaule pour produire le 
goudron de bouleau (bitumen), v. J. ANDRÉ 
Les noms de plantes dans la Rome antique, 
1985, 36; v. aussi P.-Y. LAMBERT, La langue 
gauloise 2003, 192: «BETU- [base de BETULLU, 
-A] devait étre le nom de la poix, obtenue en 
chauffant de jeunes arbres pleins de sève; cf. 
lat. bitumen.» 

` 

159. CHARME (carte 76) 

Q.G. 38 «le charme, c'est le plus laid bois». 

Le tableau et la carte opposent les types pri- 
mitifs en -n- ("charne' et dérivés), sous A, aux 
types secondaires en -m- ("charme' et dérivés; 
comparer pour le français BOURCIEZ $ 193 II), 
sous A^; l'aire actuelle du premier type formel 
(domaine wallon sauf le Brabant et prolonge- 
ments au sud du Hainaut, d'une part; Tournai- 
sis, d'autre part) était autrefois d'un seul tenant. 
À l'est du domaine, des dérivés à suffixe 

diminutif (-ÉLLU, -ÉLLA) ont presque partout 
supplanté le simple.! 

En ADD., équivalents non traductifs de c'est 
le plus laid bois et commentaires spontanés 
recueillis en marge de la q. 

Ф ALF 241; BRUN. Enq. 273; FEW 2, 406b 
CARPINUS. 

A. 1. 'charne'. *tchóne, *tchârne, -a-, 
*carne, -gne:? ¿ón Na 1 (ou 3), 79 (ou 3), “96, 
99, 116, 127, 135; Ph 33, 42 (-0-), 53, 61, 81 H 

84; Ar 1; D 7, "10, 36, 38, 68, 72-73 (ou 3), 
81-96, ‘100, 110-120; Ma 35, 46; Ne 4, 5, 9 | 
čārn Th 72 | -a- Th 43, 46, 62, 64, 73; Ph 69 | 
-à- Th 82 || karn To 37, 39, 73 (-n„), 99; Th 54 
| -ña To 13, 48 (-ñ.) | kâ/ërnë To 94. 

2. 'charneau'. *tchó(r)né, *tchárnia, *tchó(r)-:* 
Córné Ve 6 (qqfs -ór-) | -ë L “32; Ve 8 | éôné L 19 

| córnè Ne 723 | -é Ar 2 (ou -é) | -fia Ch 33, 61, 
72; Th 24; Ni 98 (ou 3, ou АЛ); Na 6, 22, 23, 
44, 59, 69, 107, 109 (ou 3), 112, 130; Ph 15, 
16 | ёдйа Na 135 (M. Piette, ou 1) | сйгйа 
Ch 28, 43, ‘64; Ph 79. 

3. 'charnelle'. *tchárnale, -ar-, -à-, -6-5...: 
cárnal Н 8 (ou -àr-), 21, 27, 28; L 61, 85, ‘99: 
Ve 31, 37-40, 42-47; My; Ma 20, 51, 53; B “1 
(-ay) 2-11, ^14, 15-30, 32 | .ar- Ve 35 | -èr-7 
W 8, 39, ‘42 (aw, quelquefois)? ^56; 
L /57, 75,87 (-èl) | -ér- W 66 | -àr-, -âr- D 30, 
34, 64; W 1, 3, 13-30, 732, 35, 736, ‘42, ‘45, 
59, 63; H 1, 2, 726, 37-69; L 4, 35, 45, 106, 
113, 116; Ve 34 (-à"r-), 41; Ma 2-19, 24, 29, 
40, 42; B 12 | -ór- L 1, 3, 7, 14, 29, ^50, 94, 
114; Ve 1, 24, 26, 32 | -ór- L 43, 66, 101 (ou 
-ór-); Ma 39 | -ór-, -ór- Ni /5,6, 79, 85, 98 (ou 
2, ou А” 1), 7102; Na 1 (ou 1), 19, 720, 30, 79 
(ordinairement, ou 1), 84, 101, 109 (ou 2), 
120, 129; D 15, 25, 40, 58, 72-73 (ou 1), 791; 
L 2; Ma 1, 36, 43, ‘49; Ne 26 | -@r- Na 49. 

4. 'charnellier'. *tchárnali:5 carnali Ni 19 | 
- Ni 20 (-i à Ard... 

А”. 1. 'charme'. *tchó(r)me, *tchárme, -a-, 
-è-, *сагте, -â-, ‘charme: čórm Ch 754; 
D 123, 136; Ne 31, 32, 38, 43, 44, 51-60, 65, 
69, “70; Vi 2-8 | ёдт Ne 14, 16, 24 | сат 
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Ch 16; Ni 1, 45, 80, 797, 107; Ma 12; B 33; 
Ne 15, 33, 39, 47, 49, "50, 63, 76; Vi 13, 16, 
^21, 22-35, 36, 37, 38, ‘42, 43 (ou -a-), 46, 47 
| -á- Ni 112 | -a- S 29 (ou k-); Ch 4, ‘19, 26, 
27, 63; Th 29, 53; Ni 38, 39, 61, 72, 90, 93, 98 
(ou A 2, 3), 112 (ou -d-); Ph 6, "11, 37, 45, ‘47, 
54, 86; Vi 18, 43 | -èr-7 Ni 36 || karm To “36, 
43, 73; A 1, ‘10, 12-37, 50-60; Mo sauf 37; 
S sauf 13; Th 2, 14, 25 | -mæ To 28 (ou -m,); 
А 18 | kàrm То 58,78; A 44; Th 5 | -mæ A "20 
| kárm То 27; A ^52 | kàrm To 1; A2,7 | kärmæ 
To ^71; A 713, 20 || šarm No 3; To 2; Ni 11, 17 
| -m, No 1. 

2. 'charmeau'. *tchórmé: ¿órmé D 132; 
Ne 11,20 | -&r- Ne 22. 

3. 'charmine'. *tcharmine:? carmén Ni 33.10 

! Noter par ailleurs la spécialisation séman- 
tique: "de la charnelle' ‘du bois de charme’ — 
‘charme’ ‘charme (arbre) Na 1; D 72, 73, qui 
semble «peu süre» à Haust (commentaire sur 
fiches d'enquéte) et n'est pas confirmée par 
PrRs. Pour une opposition comparable, v. not. 
158 BOULEAU. 

2 V. aussi LÉON. *tchaune, CARL. *tchaune 
(Ph 42), *tchane (Ph 52), *tcharne (Th 79). — 
Pour gaum. *tcháne, que le Gloss. S'-Léger 
définit ‘croisillon de bois de charme pour le 
début du façonnage d'une corbeille en osier”, à 
rattacher à FEW 2, 366b CARDO, v. HAUST, 
Pays gaumais 3, 1942, 11. 

? Origine du -й-? La notation de To 48 exclut 
une interprétation 'charneau' (cf. ALW 1, c. 11 
CHAPEAU: kapyó, kap& То 48; kapè То 13). 

^ V. LÉON. "*tchaurnia ‘charme’ (57); 
‘jeune charme’ (58), CARL.  "*rchárnia 
‘charme’ (Ch 35, 46, 67, 72), *tchaurnia 
(Ch 21, 33, 37, 61; Th 24, 35). — Ajouter 
Pins. *tchaurnia 'charmille' (v. n. 5). 

š V. DL *rchárnale ‘charme’, ViLL., SCIUS, 
BASTIN, Plantes $ 30 *tchárnale, PIRS. *tchaur- 
nale ‘charme’ (distingué de *djóne - ou 
"tchaurnia *charmille'), LÉON. *tchaurnale (à 
Assesse [Na 128]). — Le sens est plutót 'char- 
mille” à Ve 26 (*duzos ne ~), 38, 40. 

° -ay n'est pas le suffixe -ALIA (cf. FEW 2, 
407a, qui classe Bastogne tcharnay f. Haust 
avec aost. /sarpanáya), mais plutôt une altéra- 
tion de -al, tout comme l'est -aw à W “42. 

7 -è- résulte de la palatalisation d'un -a- 
bref + -r-; cf., pour le français, BOURCIEZ 36, 
III. 

* Ajouter le type FEW 2, 407a. V. aussi 
PIRS. *tchaurnalf ‘charme’ (rarement). 

? 'charmine' est largement attesté en lor- 
rain (cf. FEW 2, 407a); ici, cependant, -ìn 
pourrait être une variante de '-ille': cf. tmir- 
tine *myrtille' (mot d'emprunt), recueilli par 
ГЕН (v. not. 151, F) et v. Cop. *tcharmiye 
‘charmille”. 

19 Ajouter DELM. *carnion ‘charme’ (inséré 
FEW 2, 407a; sans doute '-illon") et *carnée 
"feuillure' (ibid. 407b). Ces attestations font la 
jonction entre la zone wallonne en -n- et les 
ilots picards (cf. introduction). — Autre 
réponse: on appelle encore le charme *bo d' 
curé Ar 2, littéralement "bois de curé' (motiva- 
tion?), type à ajouter FEW 15/1, 205b-206a 
*BOSK-. 

ADD. a. C'est «le plus laid bois». 
Les témoins ont précisé l'adjectif "laid" par: 

"а ouvrer": a z ovré L 1 (A. Gob.); ‘à travail- 
ler': a travayi В 7; - Ni 1; -i W 63; H ‘42, 50; 
Ма 2, 3, 4; B 19, 22; Ne 44; -i, S 16; -yé B 12; 
Ne 4; -yè Ma 20, 39, 51; B 21; ‘à défendre" 
[‘fendre’]: a defad Vi 37; — ils ont parfois tra- 
duit /aid par un adjectif dont le sens premier 
est ‘sale’; v. ALW 5, not. 154: ‘le plus *móssf" 
L 2; — *l' pus man.nét bwè a travayé Ma 39; — 
*Г pus sale bó а travayi Th 62; — par un adjec- 
tif signifiant littéralement ‘ensorcelé’: "le plus 
*fayé' Ch 26; Mo 64; Th 5 (-е), 24; v. FEW 3, 
433a FATA. 

La raison de cette appréciation est qu'il 
s'agit d'un bois noueux: '(con)tordu': warda? 
D 81; ktwardu Ma 46; v. FEW 13/2, 84a 
TÓRQUERE (simple) et ajouter le dérivé 86a; — 
"contorchié': ktwèrèï L 94; v. FEW 13/2, 103a 
TÓRQUES; — 'tortiyard": tortiyår Th 62; compa- 
rer fr. bois tortillard (1700-1751) et correspon- 
dants dialectaux (non wallons) FEW 4, 770b 
INTORTILIARE; — *cráwieüs: krâwyë Ar 1; D 68; 
v. FEW 16, 380a *KRAWA; proprement 'contre- 
fait, rabougri’ (v. ALW 15, not. 6, f); — d'un 
bois trés dur: 'le plus dur' D 73 (car sans 
«filet»); dèr Na 1; D 120; W ‘56 (sans 
«filet»); dèr Ar 2 (~ ta soyi), Ne 15; dër 
Ve 44. 
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On le décrit encore comme: *on bé bwè, bin 

séré d' póre, k'a on bé cam'lot [maille du 

bois’ DL (G); FEW 19, 64b HAMLAT] L | 

(Déom); “on dër bwè, cógnés' [v. DL cágnés* 
'difficile, contrariant; noueux, difficile à tra- 

vailler (du bois)’: ajouter ce sens FEW 2, 184b 

*CANIA, sous c 0], a nouk [A nouds'], més 

gote dé móde ô léd bwè |'goutte du monde” 

‘pas du tout’; comparer ‘rien du monde 

REMACLE, Synt. 1, 328 et n. 3; 2, 259 et n. 1] 

L 66; ‘un maître bois’: ë mwés bò Th 29. 
B. Utilisation. — On en fait: des *flayés 

['fléaux'] W 1, “8, 739, "56, plus précisément 

les “bates [‘batails’] deu fléyó To 13; — *fléyó 

To ^71; *batéres [-ORA] di flaya Ni 112; Ph 37; 

D 36 (-&r); v. aussi GERCKENS [D 41]; — des 

maillets D 73; W 56; *mayeuts To 71; v. 

Corr. et DEPR.-NoP. (*mayéts d’ cwèrleüs “de 

carreleurs), Dasc., Forêt, — des *ewiles 

['aiguilles' ‘dents d'empenage d'un engre- 

nage'] deu moulins a vét To ^71; v. aussi BAs- 

TIN, Plantes $ 30, Pirs., Dasc., Forêt, — des 

étançons pour la mine, v. HAUST, Houill., 

RUELLE, Houill., GERCKENS [D 41], etc. V. 

encoré BAL, Büch. 207, Gloss. S'-Léger s.v. 

*tcháme, DASC., Forêt. — C'est aussi un excel- 

lent combustible: */' mèyeû bo pou brûler Ar 2; 

v. de méme LÉON. 544. 

160. FRÉNE (carte 77) 

Q.G. 39 «un fréne». 

Les formes belgoromanes de  'fréne' 

remontent selon toute vraisemblance à 

*FRASNU (réduit de FRAXINUS), tout comme 
celles de 'chêne' remontent à *CASNU (de 

*CASSANUS, d'oü *CASSINUS); V. REMACLE, h°, 
88-90; R. TOUSSAINT, ouvrage cité ci-dessous. 

Les formes orientales en -áh et en -ёй 

(sous D) manifestent le passage de -s- implo- 

sif à yod devant -n-, ce yod ayant mouillé 

-n- et parfois influencé la voyelle; comparer 

ASINUS > *ágne, *ágne. Dans les formes occi- 

dentales et méridionales en -4n, -án, -an 

(sous ID, -s- semble s'étre effacé comme 

devant toute autre consonne, sans passer par 

yod. En dépit de leur diversité, ces traite- 

ments sont certainement autochtones. 
Quant aux formes en -én, -én, -èn (sous Ш), 

leur origine n'est pas établie et n'est peut-étre 

pas identique partout. À l'est, elles pourraient 

s'expliquer par un traitement divergent de 

-ain; à l'ouest, par une évolution analogue à 

celle qui explique apic., mpic. esne, ène ‘âne’ 

(< asinus). Renforcées par la forme. française, 
laquelle est peut-être elle-même empruntée, 

elles se sont étendues aux dépens des formes 

en -q- et en -fi-. 

Comparer not. 134 CHÉNE. 

Ф ALF 611; ALCB 559; АШК 142; BRUN., 

Enq. 742. Gaston TUAILLON, «'chéne' et ‘frêne’ 

en gallo-roman», RLiR 35, 1971, 106-30 [que 

nous ne suivons pas dans ses conclusions]; 

Régine TOUSSAINT, Les dénominations de 

quatre essences forestières dans la toponymie 

des provinces de Liège et de Luxembourg, 

Liège, 1978 (thèse inédite), 69-141 [ré- 

examen de la question à la lumière des formes 

toponymiques des provinces de Liège et de 
Luxembourg]. 

L a. *frágne, -à-!...: frañ L 61 | -à- L 4 | -ó- 
L 1 (arch.; ou -6-), 2 (-ò,m), 7, 78 (1-d.: à =), 
14, 39, “50, 66 (-б-) | «frágne» L ^3 || b. *frin- 
gne, *frégne: fréñ L 35 | frè"ñ W 30 | fréñ/frèñ 
W 13 | ën W 742. 

II. *fran.ne, -â-, -a-:? frän A 2, 7, 720, 28, 

44, 55, 60; S 6, 28; Ni 112 (enq. compl.; -é- 

JH.) | -&- A 50 | -a"- S 29 | frän A 1; Мо 37, 

64; Ch 43; Th 72; Vi 27, 37, 38, 43 | -d- Mo 9, 

23 | -a- A 37; Mo 1, 17, 20, 729, 41-58, 775, 

79; S 1, 10-19, 31-37; Ch 4, 16, 19, 26-28, 61, 

63, ‘64, 72; Th 22, 5-64, 73, 82; Ni 1, 33, 36, 

72; Na 130; Ph 6, 15, 28, 37-45, 53-86. 

Ш. a. *frin.ne, ‘frêne, -é-, --...: frén 

To 24 (ou -&-), /57,58, 71, 78, 99; A 710, 752; 

Ni 2, 75, 6, 79, 11-28, 38-61, 80-93, “97, 98, 

^102, 107, 112 G.H., -à- enq. compl); Na 1- 

30, 49-129, 135; D 7-84, ‘91, “100, 101, 113, 

120-136; W 1, 3, 21, 732, 35, "45, ^56, 59-66; 

Н 1,8, 21, 27, 37, 38, 39, "42, 49, 53, 69; L 1 
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FRÊNE 

‘frâgne, -à- 

"fringne, -é- 

‘fran.ne, “frâne 

"Game 
*frin.ne, -ё- 

‘fréne 

frime 

‘frène -ilioebp» 

(v. frófi), 45, 87, “90, 101 (ou -é-), 106 Gd), 
113; Ve 35, 47 (ou -é-); Ma 1,3, 4, 20, 29-53; 
B ^1, 4-9, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28-33; 
Ne 4, 5, 9, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 31-33, 43, 
44, 50, 51-60, 65, 69; Vi 2 | -2,- To 1, 27, 39; 
А 752 (-ё-); Ne 39 | -&- To 7 (ou -e,-), 24 (ou 
-6-), 28, 94; Ne 26, 49, 63 | -&- No 2 | -е"- 
No 3; To 6, 7 | -2"- To 73 (J.H); D 120 | An 
Н 2, 726; Ve 31, 44; My 2; Ma 9; Ne 14, 15, 47 
| -2- To 13; А 12 (ou -ë-), 713, “18; Ph ‘47 (9); 
W 78,79, 10, 39; H 728, 46, 67, 68; L 19, 29, 
32, 43, 94, “99, 101-116; Ve 1, 6, 24, 26, 38, 
40-42, 47; My 1, 3-6; Ma 12, 19, 24; Ne 76; 
Vi 16 | -ë- A 12 (ou -é-); Н 50; Ve 32, 34, 37- 
39, 44; Ma 2; B 2, 3, 11 | -2- To 2; Ph “11; 
Ve 8; Vi 25 | -é B 719, 23, 27 (-é-); Vi 6-13, 
18, 721, 22 || frin Vi ‘42 | -ï;- Vi 46, 47 | -L- 
Vi ‘1 (E. Simonet), 736 («frién») || b. *fréne, 
-è-: frèn Na 44; Ph 16, 33; Ar; D 94, 110 | -e- 
No 1; To 37, 43, 48, 73 (Ch. С.; An J.H.) 

! V. DL *frágne, néol. frin.ne. 
? V. Corr. *fran.ne, DELM. *fráne, BALLE, 

BAL, Bûch. 205, CoPP., DEPR.-Nop., CARL.! et 
CARL? *frane. 

3 V. DL ‘frinne (néol), LÉON., PIRS., 
HAUST, Chestr. *frin.ne, REN. id.; *frin.niau 
‘jeune fréne'. — Le méme dérivé se trouve dans 
le l.d. tå fringné W 12. 

* À la q. 38 «le charme, c'est le plus laid 
des bois», le témoin de To 24 a répondu: "éi 
pus lêd bó, ch'èst Г frin.ne, pou soyer èt pou 
finde |-&-]. C'est en effet un bois trés dur, 
dont on fait des manches d'outils (GERCKENS 
[D 41]; BALLE; des *mances d'épe [ае hache’] 
BAL, Bûch. 207); des *mayéts (СоРР., DEPR.- 
Nop.). — Croyance populaire: *L'ónéle dit kè 
Г frane a vindu s'n-áme pou brûler vért Ni 1. 
V. aussi COPP., GERCKENS [D 41]. 
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161. ÉRABLE (carte 78) 

Q.G. 45 «érable; *bois de poule”» et 138 «avec le... (?), 
on fait des perchoirs pour les poules». 

On classe en premier d'intéressantes reli- 
ques lexicales. 

Sous A, sont rangés les représentants de 

*ACERABULUS, composé mixte de lt. ACER 

‘érable’ et de celt. *ABOLOS (que l'on retrouve 
dans le deuxiéme élément de gallois cri-afol 
'sorbier'; VENDRYES 1911; FEW 24, 99a. 

Sous I-II se trouvent les formes autochtones, 

qui divergent selon la chronologie de l'amuis- 

sement de la voyelle prétonique interne; sous 

III, les formes empruntées de fr. érable. 

П faut dissocier de ce type les formes nam. 
*ayóbe et liég. *doyá (B), la seconde s'expli- 

quant par l'agglutination de la préposition 

(“do bwès d'ayábe > “dè doyäbe? > “dè doyä). 
Le prototype à l'origine de celles-ci est issu 

de la fusion de celt. *AKARNOS ‘érable’ avec 
lt. ARBOR. *AKARNOS, élargissement de *AKA- 

ROS, S'est conservé au sens premier à l'ouest, 
au sud et à l'est de l'ancienne Gaule et au 

= ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

ÉRABLE 

€ *ojerôle, -бпе, *orjóle 

Су *акдїеё 

Су ‘rôle 
à "ayóbe 

v "doud 

[1 *agrèle 
T *grèle 

"bois de poule? 

"bois de geline' 

"bois de coq' 

'chaud bois' 

"patte dote! 

“åse "patte de poule" 

| в $ Ea = ЕЗ EI 
EE 

sens secondaire de 'peuplier' dans le bassin 

de la Loire; v. CHAUVEAU 1982 (pour l'étude 

des représentants ligériens); BOUTIER 1993 

(pour l'étude du dossier lexical et toponymi- 

que wallon). 
À un prototype *ACARELLA, dérivé latin de 

gaul. *AKAROS (cf. FEW 24, 275b), pourrait se 

rattacher *agréle, d’où *gréle (C); v. HUB- 

SCHMIED, Revue celtique 50, 263; FEW 21, 

66a. On remarquera toutefois que cet étymon 

ne rend pas compte du traitement de -K-, qui 

devrait aboutir à -y- comme dans B. Lorsqu'il 

coexiste avec un autre type, *(a)grèle signifie 

spécifiquement 'érable plane”. 
Quant à *áze (D), relevé en deux points de 

l'extréme est, on propose de le rattacher à 

gaul. *ASTANOS, lequel apparait dans le dérivé 

toponymique *ASTANETUM (d'op Esneux, Aye- 

neux, Assenois, etc.), qu'il permet ainsi d'in- 

terpréter; v. BOUTIER, à paraitre. 

TOME 6 
CARTE 78 
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Les autres désignations de l'arbre sont 
motivées. 

La plus répandue découle de l'utilisation de 
l'érable champétre pour faire des perchoirs 
pour les poules (Е 1: "bois de poule / de geline' 
et désignations dérivées), parce que son bois est 
réputé chaud (E 4: "chaud bois’). 

Le type gaumais 'patte d'oie' (F), qui s'ap- 
plique à l'érable [plane ou sycomore] et au 
platane s'explique par la forme caractéristique 
de la feuille de ces espèces. 

C'est par extension que 'plane' (G), nom 
ordinaire du platane (v. not. 162, A), désigne 
l'érable [plane ou sycomore]. 

On notera les zones de vide lexical, à l'ouest, 
dans une bande nord, ainsi que dans l'est de la 
province de Luxembourg, et on se reportera en 
ADD., oà sont portés les noms d'autres essen- 
ces servant à faire des perchoirs pour les poules 
(q. 138). 

* ALF 478; ALCB 558; ALLR 144; 
J. VENDRYES, Revue celtique 32, 1911, 128; 
E. GAMILLSCHEG, «Histoire des mots gallo- 
romans qui désignent l'érable (ALF, 478)», 
RLiR 25, 1961, 290-307; J.-P. CHAUVEAU, 
«Dénominations ligériennes du peuplier», 
RLiR 46, 1982, 109-119; M.-G. BOUTIER, «La 
descendance de celt. *AKARNOS en wallon», 
RLiR 57, 1993, 347-359; J. LECHANTEUR, 
«bois de coq et bois de coque [A. bois de 
poule et bois de coq]|», DW 28, 2000, 143- 
147; M.-G. BOUTIER, «*ASTANETUM “lieu ой 
abonde l'érable'», à paraître. 

A I. *ojeróle, -óne, *orjóle: òžről Vi 13, 37 
| -őn Vi ‘42, 43, 46 | -ón Vi 38 | òržőľ Vi ^11, 
13, 22 (A. Loix). 

H. *aróle: aról Th 752, ‘55 || *róle:5 ről 
Th 551, oi: Ph 45 (différent de grel; syno- 
nyme de ‘bois de poule"). 

III. *érábe...: éráp Mo 79; S 36; Ch 16; 
Th 53; Ni 61,90, 112; Ph ‘11; D 81, 110, 123; 
W 59; H 21 (é-); L 1 (Déom: terme de menui- 
sier); Ve 26; Ma 20; B 28 (f.); Ne 26 (f.), 44, 
76 (inc.) | -ap No 3; To 7; Ma 9; L 7 | -ep 
To 99 | -ab D 136 (importé) | -àbl B 27 (ё); 
Ne 49 | -àp To 71; Ni 33, 36; W 13, ‘42: 
H 37, '42; Ma 9 | -àbl W 63 | -óp To ‘71: 
A 718 | èrâp D 113 (rare); Ne 63; Vi 2, 18 | 
arap S 37. 

B. *ayóbe (m.):* ayóp Na 1 (maintenu par “a 
l'ayóbe, top. de Belgrade), 109 (dò bwè d ~) || 
*doyà (m.):? dòyò L 29 | -б L 66. 

C. *agréle (f.):* agrél H 68; Ve 38; Ne 14, 
16 (terme de forestier, 'érable") || *gréle 
(m/f.)...: grèl Ma 51 (т.); Ne 14 (f.), 20 (m); 
Vi 8 (f), 22 (f., L. Habran) | grel Ph 45 (m., v. 
*róle). 

D? *áze: йз/ат My 3 (oà le tbwès d’ poye est 
inc.), 6 (id.). 
E. 1. «bois de poule». (V. POULE dans un 

vol. ultérieur; on oppose seulement ici "bois de 
poule' et ‘bois de geline'.)" "bois de poule’ 
['bwé d' poye, -- d' pouye...] A 1, 18, 20, 28, 
37, 44; Mo 1, 5, 17, 23, ‘29, 42; S 10-29, 31 
(q. 138); Ch 28, ‘54, 61, 63, ‘64; Th (sauf 73, 
82); Ni 1-6, "9, 17-26, “63, 72-85, ‘97, 98, 
^102, 107, 112; Na 1-30, 49-79, 99, 107-112, 
127, 130, 135; Ph 6-33, 37, 42, 45, /47, 53-69 
79-86; Ar; D 7,38, 58, 68-73, 74, 81 (q. 138), 
84-110, 120, 136, ‘141 (q. 138); W ^8, ‘9, 10 
(q. 138), 35, "36, ‘45, 63; H; L 1, 19, ‘32, 43, 
45, '90, 94, 799, 101, 113-116; Ve 1, 6, 24-35, 
38 (q. 138), 40 (Challes); My 1; Ma 1-19, 24, 
35, 39-42; B 12, 16, 23; Ne ‘22 (q. 138), ‘70; 
Vi 2-8, 25,38 || '-- de geline' [*bos d’ gléne...] 
To 2 (?), 27; A 2, 7 (mais 'poule' "poulet, 60; 
Mo 41, 775 || 2. '-- de coq'? Na 84 || 3. "bois 
de cuiller': b. d kili L 32 (synon. de "bois de 
poule") || 4. ‘chaud bois': ¿ó b. D 68, ‘74 
(q. 138); H 1, ‘28 (q. 138), ‘39 (id); L 32 
(q. 138); Ma 24.5 

F. 'patte-d'oie*:'^ pat d бу Vi 13 Im: on 
confond sous ce nom l'érable et le platane), 16 
(f.; ressemble au frêne), 22 (m.; ‘sycomore’) || 
"-- de-poule*:? pat du puy Vi 721, “42. 

G. 'plane':^ To 94; А 60; H 69; Ve 40 
(Challes: «l'érable est une espèce de -»), 47; 
My 4; Ma 2, 4, 42; B 11 (il y a un érable à 
Limerlé, mais on le confond avec le ~), 30.17 

H 

! Pour un examen de la thèse de Gamill- 
scheg, qui, considérant ensemble le type 'éra- 
ble' et les formes que nous rangeons sous B, 
proposait de revenir à l'ancienne étymologie 
de Diez par ACER ARBOR, v. BOUTIER 1993. 

2 Attesté dans liég. *doyäbe ‘bois de fusain’ 
L 7, réponse à la q. 163 «aubier viorne? ner- 
prun bourdaine? troéne?»; v. vol. ultérieur. 
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3 V. FEW 24, 99a ACERABÜLUS. — Les for- 
mes autochtones se différencient selon que -K- 

s'est palatalisé devant -E- ou que l'amuisse- 

ment de -E- s'est produit avant la date de la 

palatalisation (d’où ayr-). La traitement -ABÜLU 

> gaum. Al est régulier; pour la variante -ón, 
comparer Th. DEBATY, dans Mélanges Bal 1.1, 

89-98 (à propos de wall. du Centre *malabér- 

djóne, variante de *malavérdjóle 'difficile à 

manier”). 

4 Pour cette forme, qui découle dé la précé- 
dente par métathèse consonantique, v. LIÉG. 

*orjóle ‘érable champêtre’. 
5 V. BALLE ‘rôle, m., ‘érable champêtre” 

(«arch.; on dit maintenant bos d' poñye»). — 

Pour cette forme courte, qui doit s'expliquer 

par déglutination, il faut partir d'une forme en 

é- (issue de ayr-, v. ci-dessus n. 3), selon le 

schéma probable: "bois d le' (cf. ALCB; 
ALLR) > 'bois des *róles'. 

* Forme enregistrée pour Namur (ville); v. 

Рікѕ. *ayaube, LÉON. id. (Namur, Maréchal). 

7 Ajouter *doyá ‘fleur d'érable’ W 63. — Le 
classement présenté ici reconsidère la proposi- 

tion de HAusT, DL, lequel rattachait *doyd et 

toyåbe à ACER ARBOR (comme l'avait fait Diez, 

comme le proposa ensuite Gamillscheg); cf. 

Haust, DL, s.v. *doyd: «Altéré de *oydbe (on a 

dit “dè [bwès] d'oyábe, puis “dè doyä) = nam. 

*ayóbe, fr. érable, qu'on tire du latin acerabu- 

lus (class. acer). Toutefois -abulu devrait don- 

ner en w. -dve. Le w. -дре postule un type 

acer-arbor, ou, du moins, l'influence de 

arbor.» L'issue -y- (dans *oyábe, *doyá) inter- 

dit de poser un dérivé ou un composé de ACER; 

cf. ci-dessus, n. 3 et BOUTIER 1993. — On 

notera que, dans sa forme actuelle, liégeois 

*doyá ‘érable’ est homophone de *doyå 

*douaire'. 
8 V. aussi DASN. agrelle ‘érable plane’ 

(inconnu de Goff., qui utilise dans ce sens le 

mot plane), BALLE *gréle, m., ‘érable plane’, 

Mass. *gréle, m., synonyme de “bos de pouye 

(mais, probablement par erreur, «gréle», s.v. 

*bos de pouye). La zone belgoromane se pro- 

longe vers le sud; v. ALCB et ALLR. — Pour 

la proposition de rattacher ces formes à *ÁKA- 

ROS, FEW 24, 275b, et la réserve que suscite 

cette étymologie, v. l'introduction. La forme 

courte s'explique par déglutination, selon les 

HS LA 
ero 

schémas possibles: *l'agrele > “la grèle (là où 

l'article fém. est la) ou ‘bois d'*égréle' (cf. 

АШК p. 24) > "bois des *gréles'. 

9 SENS. Le commentaire spontané des 

témoins invite à considérer que l'espèce 

d'érable nommée ‘äze n'est pas l'érable 

champétre, mais une autre espéce d'érable. V. 

BASTIN, Plantes $ 38, article ÉRABLE: «*bwas 

d’ poye (Malmedy); *áze (Waimes [My 5]); 

*blanc bwés d' broke (Ovifat [My 3])», avec 

précision sur l'emploi du bois (perchoir des 

poules) qui semble désigner l'érable champé- 

tre; ibid. $ 39, article PLATANE: «*plane, qqf. 

*üze [sans précision de localisation]», avec 

précision sur l'emploi du bois (*cramioûles 

'écrémoires'). L'intersection entre les déno- 

minations de l'érable et du platane indique 

qu'il pourrait s'agir de l'érable sycomore ou 

de l'érable plane. — ÉTYMOLOGIE. V. le c. r. 

par É. Legros de BASTIN, Plantes, BTD 14, 

347, oü *áze est cité parmi les «noms de plan- 

tes dont l'explication reste obscure»; le mot 

ne semble pas classé dans FEW. Pour une 

proposition étymologique, v. l'introduction et 

BOUTIER, à paraitre. 
19 Dénominations à motivation «fonction- 

nelle»: le bois de l'érable [champétre] (v. pré- 

cisions ci-dessous) sert avant tout à faire des 

perchoirs pour les poules, ce bois étant réputé 

«chaud» (v. type E 4): *ci bwès là est fwért 

tchód po lès poyes L, 114; “ca len tint tchód leü 

pates ‘ça leur tient chaud aux pattes” S 31; 

+èles-ont pus tchód а leü pates H 67; ce bois 

ne se refroidit pas Ni 1; il écarterait aussi la 

vermine (propriété généralement attribuée au 

sureau, qui a le méme usage, et avec lequel 

l'érable semble parfois confondu; v. n. 11 et 

ADD., n. 1): “ca dètchèsse lès peüs d’ pouye 

‘ça chasse les poux de poule’ Vi 22; ça écarte 

les poux Vi 12, ^13. L'origine de la dénomina- 

tion explique aussi son transfert, le mot pou- 

vant désigner d'autres essences ayant le méme 

usage (v. ci-dessous, SENS). Pour d'autres 

emplois de l'érable, v. ci-desssous, n. 13. — 

Étymologie populaire (où le mot se trouve 

réintégré à l'ensemble des dénominations 

«descriptives»): le "bois de poule’ est ainsi 

appelé parce qu’ ti pwéte treûs рейѕ [11015 

pois'] ki s' mètèt à pate di poye ['qui se ran- 

gent à la facon des pattes de poule'] L 45. 
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! SENS. Le sens le plus largement répandu 
est ‘érable champêtre’, sens premier (v. n. 10). 
Le mot a cependant étendu son sens, comme le 
montrent les mentions dans plusieurs autres 
questions de l'EH. On remarquera que la for- 
mulation des questions 45 (ambigué: un item 
attendu ou deux?) et 138 (sans référent expli- 
cite) ne permet pas d'assurer la signification de 
‘bois de poule’ en chaque point. De façon syn- 
thétique, on peut affirmer que: 1? Le sens de 
"bois de poule' est ‘érable [champêtre ou 
«commun», Acer campestris]' là où la q. 45 a 
recueilli une seule réponse; c'est le cas le plus 
général. V. en outre le témoignage des diction- 
naires (DL, Wis., PIRS., BALLE, СОРР., DEPR.- 
Nor., Mass., Gloss. St-Léger, etc.; cf. LECHAN- 
TEUR 2000). Une définition spontanée 'érable 
champétre' a été fournie aux points suivants: 
Ni 2, 5; Na 107; Ph 53; W ^8, “9; L 1 (*éspéce 
ki créh à bouhons, C. Déom), 113; Ma 2-4; 
Ne 51, 76 (q. 138); noter en outre les défini- 
tions spontanées: «érable des montagnes» 
Th 751; «érable subéreux» H 1; «orme maigre» 
H 46; «orme subéreux» Na 30, qui doivent 
référer une autre espèce d'érable [ѕусотоге?]. 
— 2° Le sens du syntagme est indéterminé là où 
la q. 45 a recueilli deux réponses sans défini- 
tion explicite. Les réponses les plus embarras- 
santes sont du type «?; "bois de poule'» (où 
"bois de poule’ peut référer à l'érable sans que 
le témoin ait connaissance du nom frangais de 
l'arbre qu'il désigne par ce nom). Les points 
concernés sont: To 2; A 20, 37 («on le débite 
pour le brûler; rare»), 44; Mo 42; Ch ‘54, 63- 
“64 (bois rugueux, pour poulailler); Th 5, 43, 
‘51, 72; Ni 17, 20; Na 6, 59, 69, 84, 99, 127; 
Ph 37 («c'est un arbuste, donc pas l'érable»); 
D 120 (bois tendre: érable?); W 8-9 (écorce 
rugueuse); L 85 (pas d'équivalent en fr.), 116; 
Ve 1, 26, 31; Ma 19 (différent de *blanc bor 
‘érable’), 35, 42; В 12, 23 (= ?); Ne 14, 16, 33. 
— 3* Il est sür enfin que «bois de poule» est le 
nom d'une autre espèce d'arbre ou d'arbuste: 
(a) là ой il désigne le bois puant, l'aubier 
viorne, le nerprun bourdaine ou le troène (cf. 
q. 135-137; v. vol. ultérieur); là ой les q. 45 ou 
138 ont recueilli les descriptions suivantes: 
«arbuste qui a un fruit rouge, carré, appelé 
tchapé d' curé» Ve 31; «il vient dessus des cha- 
peaux de curé» D 81 [on identifie le fusain]; 

«espéce de cornouiller sauvage, de la famille 
du fusain, à l'écorce jaunátre et rugueuse, aux 
baies rouges, tardives, restant presque tout l'hi- 
ver, aux fleurs blanches» Vi 8 [id?]; «ce qui 
sert à faire des *plóy'roüs po prinde lès tchám- 
pin.nes» [généralement la bourdaine] H 2; 
«[...] qui porte des pois blancs, se trouve dans 
les haies; on en fait des pièges pour les grives» 
W 63; «un arbuste qui porte des tpeñs d' cou- 
zís» Ve 40 (Challes) ['pois de coffin (du fau- 
cheur)'; v. not. 131 SORBE, n. 8]; une «espèce 
de sureau (?)> L 116. 

1? Ces appellations, motivées par rapport à 
‘bois de poule’, introduisent une distinction 
entre l'érable champêtre ("bois de poule") et 
une autre espèce d'érable: v. Pirs. *bwé d’ cok 
‘érable sycomore', LÉON. id. ‘érable plane’ 
(pour Assesse); v. aussi LECHANTEUR 2000. — 
Autre nom répondant au méme modéle de for- 
mation, de sens indéterminé: "bois d'agace': 
*bwés d'aguéce L 116 (à écorce verte, tandis 
que 'bois de poule' est défini ‘espèce de 
sureau?', v. note précédente). 

1 Autres utilisations de l'érable ("bois de 
poule"); on en fait des manches d'*apiéte 
(‘hache d'élagueur") Ni 1; *dés mantches di yé 
(‘fourche à dents recourbées’) D 36; *dés man- 
ces de fourke Mo 23; des manches d'outils 
Th 14; des bâtons Ne 11; des "äre ['arcs'] 
S 29; des tuyaux de pipe, pour les enfants [éra- 
ble ou sureau?] Na 720; des *píces di gayoüle 
(‘perches de cage d'oiseau?) [id.] W “8, 9. 

^ Dénomination de l'érable motivée par la 
forme de la feuille; v. FEW 25, 764a, AUCA. 

5 D'un croisement du type ‘patte d'oie’ 
avec le type "bois de poule". V. aussi ci-dessus, 
n. 10. 

16 V. not. 162 PLATANE, А. 
7 Désignations approximatives: "blanc bois" 

B 30; Vi 18; — *blan bor |'troéne'; v. vol. ulté- 
rieur] Ma 19 («différent de "bois de poule'»); 
*pifu ['troéne'] S 31 («certaine variété d'érable, 
mais certains le confondent avec le "bois de 
poule»). Fruit de l'érable: *piérot d’ bo Ch 1: 
Lès-èfants djouw'nut avè lès ~; i lès font voler 
ёп-ёг ét lès wét'nut tcheür an tournant. 

ADD. Autres essences utilisées pour faire 
des perchoirs pour les poules (réponses recueil- 
lies à la q. 138). Présentation synthétique; on 
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se reportera aux notices concernées (dans ce 

volume, sauf BOURDAINE, dans un vol. ulté- 

rieur). 

1° bourdaine. *bwe d” broke: bwè d brók 

Ve 24; — "noir bois! [aussi 'nerprun']: nwér b. 

Vi 16; nwar b. Vi 22; *neür bor Ve 24; — "bois 

puant’ [aussi *troéne']: b. puwa Vi 6; — "bour- 

daine’: burdèn To 37. 

2? sureau.! *sawou, *sayu...: sawat Ni 102 
(pés ['perches'] dè ~); W 13; Н 38; L 1, 39 
(- u); sau Ni 28; Na 19; H 21, 27, 37; L 45; 
sahu Ve 8, 40; sayu L 66; sayu S 1; -ù Na 1; 

sèyu Ch 16; Ni 90; sé.u То 78; Mo 1 (Ch. D); 

*saouri В 15; *ѕейѕѕіа: scsya Na 107 (?) 
*survia: survya Ph 84; — *boufli: bufl? Ch 33. 

3? saule. *sá...: sà Ni 20 (Ard.); W 35, 736; 
só To 48; A 37; Mo 37; *salégue: salék To 48. 

4? aune. *ône: ón A 12; *óne...: óné Vi 13; 
-ña Ph 37. 

5? chéneau. *tchéneé: éèné Ne 14 ("ипе *bar- 

dache de ~). 

6? sapin. 'sapin': sape D 123 (pyëš [per- 

ches] dè ~); Ma 53 (pez di ~); B 2-3 (pés dé 

~), 22 (pers di ~), 24, 27, 30 (pèrë dé ~); 

Ne 26, 63, 69; ëm My 2; -é Ni 45. 

7° bouleau. *boüle: bal! Ni 1; *boüli: bali 

Ph 37. 
8° frêne. *frane: fran A 37? 

L Raison d'utiliser le sureau: en enlevant la 

moélle, on estimait que les poux de poules s'y 

logeaient Ph 84; “on hètche li miyole јой po k’ 

lès mègnes s'i lodjéhe (-èsse) L 45; on méi оп 

prodwit è mitant dèl pice di sawou po k'tchèsst 

lés mégnes L 39; on l'évide Na 1. V. not. 170 

SUREAU, ethnographie; v. encore VERMINE de la 

volaille (vol. ultérieur). 

? Autres réponses: 'tous les bois', 'n'im- 

porte quel bois’: passim; — 'perches', 'gaules', 

"Jattes": id. 

162. PLATANE (carte 79) 

О.С. 46 «le platane». 

D'introduction récente, le platane est peu 

représenté en nos régions. 'plane', type 

autochtone de l'est et du nord-est gallo- 

roman, y désigne, en majorité, l'érable plane 

(Acer platanoides L.), quelquefois l'érable 

sycomore (Acer pseudoplatanus} et domine 

les produits savants de PLATANUS probable- 

ment induits par l'attraction avec le français 

platane et par l'intitulé de la question (com- 

parer aussi l'homonyme plane ‘outi’ de 

menuisier, de tonnelier, de sabotier... vol. 

ultérieur). — Le tableau privilégie la palatali- 

sation de A a (zones de l'est, du sud-est et de 
l'extréme ouest; comparer le cas de GALLICA, 

w. *djéye, *djaye..., not. 120 NOIX, A, v. carte 

et n. 4 ci-dessous) et signale secondairement 

quelques appellations propres de l'érable 

(champétre, faux platane...), parfois concur- 

rentes de А-А“. V. not. 161 ÉRABLE, C, D, E 1- 

2 La carte ne tient compte de 'platane' que 

s'il est fourni comme réponse unique. — En 

ADD., la dérivation sémantique touchant 

l’érysipèle du porc (vol. ultérieur). 

Ф ALF 478, 1674 (s. 213); ALCB 576; 

BRUN., Enq. 1213. 

A. 'plane'? a. *plene...:* plèn A 713; Ni 20 
(Ardevoor; rare); Ar 2 (Ch. Gaspar); W 3; 

H 8, 20, 21, ‘28, 37, “42 (arch.), 46-53, 68, 

69 (q. 45); L 1 (C. Déom), 29, 66, 114, 1167; 

Ve 8, 31-34, 38, 40 (ville, Challes, Lodomez), 

41, 44, 47; Ma 2, 3, 12-29; B 2-9, "14-23; 

Ne 31, 32, 44 (ou -en), 49, 63, 76; Vi 21, 22 

| -ên А ‘18 | -en Ni 19; Ve 37, 39, 42 | -ën 

To 43 || plën To 245 | plé.n To 94 (q. 45) || b. 
*plane...:9 plan A 1, 2, “20 (an), 28, 50, 752 

(syn. A^), 55 (id.), 60; Mo 17, 23, 29, 41-44, 

79; S 10 (syn. A^, 31-37; Ch 4, "19, 26-33, 

63, ‘64; Th (sauf 5, 25, 72); Ni 1, 11 (ou 

plani); 17, 38, 39, 80, 85, 797, 98, 107, 112 

(syn. А”); Na (sauf 1, 23, 44, 84, 107; «prob» 

à 101); Ph (sauf 54, 69; arch. à 42); Ar 1; 

D (sauf 46, 64, 84, 96, 132); H ‘45; Ve 35 

(syn. A^; plán, q. 45); My 1 (H. Cunibert)-6; 

Ma 1,9,35-43, 51, 53; B 11, 12, 28, 30 (syn. 

A^), 33; Ne (sauf 31, 32, 44, 49, 63, 76; plán 
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PLATANE 

€ "plene... 

O *plane... 

9 *pláne 

| ‘platane’ 
© “plata 

ï “plantone 
# *plantin 

à 770); Vi (sauf 22) | -a"n Ch 61 || plán? 
Ch 554; Th 5; Ni 2,28. 

A. I. 'platane*:? platan To 13, 27, 28, 39, 
71, 78 (plàtán); А 37 ('une avenue de ~’), 
44, 752 (syn. A b), 55 (id); Mo 1,9, 64, 775; 
S 10 (syn. A b), 13, 28; Ch 16; Th 25; Ni 20, 
33, 36, 45, 72, 90, 93, “102, 112 (syn. A b); 
Na 720, 101 (v. A b); Ph 42 (néol), 61 
(v. A b); Ar 1 (Ch. Gaspar), 2; W 13, 35-736; 
H 69; L 1 (A. Gobiet), 2, 19, 322, 101 (et 
plátàn), 116; Ve 6?, 24, 35 (syn. A b); Ma 4, 
46; B 71, 30 (syn. A b) | -ån W 66 | -e"n To 94 
| -&n То 99 || platañ S 1 | -àñ L 4. 

II. *plata: plata Ni 61. 
III." a. *plantone: plätôn To 73 || b. *plan- 

tin: pläté To 37. 
Autres réponses: 1. *áze: âz My 6 (quel- 

quefois);? — 2. *gréle: grèl Th 53;!? — 3. "bois 
de poule': bwè t рду Ve 35;!^ — 4. "bois de 
coq": bwè t kòk Ni 98; — 5. ‘bois à [aux?] 
sabots': bó a ҳарф A 12:16 — 6. "tremble": тёп 
D 46." 

TOME 6 
= CARTE 79 

^? ë 
QQ (Yr. а 
(s) 

' FEW 9, 36a PLATANUS. — «Inc.» Na 44; 
D 132; W 59; H 1, 2, 27, 38, "39; L 7, 14, 732, 
35, 45, 87, 106, 113; «aucune rép.» My 1, selon 
Lerho, Dombret (v. cependant A b); «le platane, 
variété d'érable, n'est guére connu dans les 
campagnes» Ve 31 (Maurice Maréchal). 

? Type A a: «pas de distinction entre érable 
et platane» Ma 2; «érable et platane» Ve 44 (dé 
plèn 'du pl.'); «confusion avec le peuplier» 
A ‘18 (supposition du témoin); «surtout l'éra- 
ble indigéne» Ve 31.— Type A b: «érable syco- 
more ou faux platane» Ne 16; «érable plane 
(distinct de A)» Ph 61. — Discrimination 
partielle dans la documentation livresque 
(DL, CARLA, FRANCARD...). 

3 Évolution résultant de la syncope de la 
pénultiéme atone située entre des consonnes 
d'articulation proche (t-n) et de l'effacement 
de l’occlusive dentale devant consonne: 
plat(a)nu > plaône > afr. plasne > plane. — 
Genre fém. "de la” "déi pl. Na 129; H 46; Ve 8; 
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Ma 9; *dol pl. D 25, 72; Ma 35; B “19; Ne 16; 

"une? én pl. Н 37; œn pl. L 19. Pour Ni 19, 
107, 112..., zone ой le masc. 'du' est rendu 

par la f. du fém. del, cf. ALW 2, p. 3lab, 

et interpréter peut-étre del pl. To 24, A 60; 

Mo 729 et del pl. A 1, 20, 50 en d el et d al 

ou dé l, de l, cf. ALW 2, pp. 31b et 33b, n. 2. 

Généralement masc. dans les lexiques; remar- 

quer cependant òn plèn Ve 8 et en platan L 19, 
BDW 21, 73. 

^ Forme palatalisée dans une zone réduite 
par rapport à ALW 1, c. 10 CHANVRE et ib., c. 

47 GLACE, mais souvent conservée en topony- 

mie et sans doute plus étendue. Ajouter *plène 

To 6, d'après BounG. — Cf. REM., Différ. 50; 

DSt; DL, DFL, Wis., FRANCARD, BSW 37, 

358... et pour l'ouest, HÉc., MaHIEU... V. 

introduction. 
5 «On en fait dé z èbuzó а èčyè,l "des *bou- 

jons (‘roulons”) d'échelle'». 

* Compléter les données de l'Enq. par 

*plane, Corr. (fém.), LEPOINT, CARL, MASS., 

etc. V. n. 2 pour les applications. 
7 «Se dit aussi». Attraction des dérivés en 

-ARIU; cf. -7, ALW 1, c. 13 CHARPENTIER; c. 60 
MÉTIER, mais peut s'abréger dans cette zone, v. 

ALW 4, not. 56 PLANCHER; not. 58 GRENIER. 
* Disparition de s issu du contact de ô + n 

(afr. plasne) compensée par un allongement de 

la voy.; comparer *plàne, LÉON. 

? Influence frangaise, parfois synonyme de 

A. — Palatalisation a + n > e > é dans To (com- 

parer les formes de 'plane' sous A a); assimila- 

tion avec a + n > dh, añ à S 1 (comparer ALW 

1, c. 68 PAIN); vélarisation locale (W 66, L 4) 

et médio-palatalisation hesb.-liég. (L 4). 

10 F, douteuse. Altération de A^? 
! Formes savantes pour lesquelles FEW, 

l.c. (afr. plantoine f. ‘platane’ GdfLex; Flore, 

Var.; mfr. nfr. plantain m. ‘acer campestris? 

Belleau; Wid 1669-1675) invoque le mlt. 

plantanus, influencé par planta ‘arbre’, avec 

modification de la finale -oine, -ain. 

12 ‘érable (champêtre) et plus rarement 

‘platane’ (alors syn. А b), selon BASTIN, Plan- 

tes 48; BSW 50, 546; BDW 5, 132 (My 3); 

DFL. — V. not. 161 ÉRABLE, D et introduction. 
13 «Variété de l'essence». V. CARL.?, ‘ègrèle 

‘érable’ Th 79, syn. A b; *éréle ‘érable faux- 

platane’ Th 62; BALLE, *gréle ‘érable plane’, 

etc. et not. 161, C. 

14 «Espèce de platane qui grandit en buis- 

son». V. DW 28, 143-147 et not. 161, E 1. 
IS «Faux platane ou érable sycomore». V. 

‘érable plane’, LÉON. et not. 161, E 2. 

16 Cf. n. 12 (motivation: bois chaud; not. 

161, E 4); EMW 1, 342; 5, 298 et Pays gau- 

mais 1-5, 29, pour d'autres utilisations. 

17 Réponse erronée (confusion?). Cf. not. 

166 TREMBLE, A ll, n. 5. 

ADD. Érysipèle ou rouget du porc (transfert 

du nom du reméde à celui du mal): plan Ch 4 

(«aussi le n. d'une maladie du porc, — le rouget 

—, contre laquelle on donnait du 'platane' aux 

animaux»), 33 («pour la ‘rougeole’ des porcs, 

оп en met un bukè ('bouchet', morceau) dans 

leur kab«léy (nourriture cuite)»); Ne 26 
(«quand lè kušè d í plan, k i sô wën ['lympha- 

tiques, indolents', v. FEW 14, 163; 22, 93a 

VANUS; FRANCARD et DW 21-22, 287] (ils trai- 

nent, ne mangent pas bien, etc.), on va chercher 

des petits morceaux de pl. qu'on met dans le 

bac et qu'ils sucent»); plán Ch 754 («on mettait 

un morceau de *pláne dans le *ran (soue) des 

cochons pour écarter */' pláne»). — Cf. DASC., 

Suppl. (‘plane 1, intervertir les sens; id. СОРР.) 

et Forêt (remède: donner de la tisane d'écorce 

de plane); CARL? *plane З (Ch 72, '42; №); 

FRANCARD *plane 2 (décoction de feuilles et de 

jeunes tiges d'érable plane; branches de platane 

à ronger); etc. 

163. ORME (carte 80) 

Q.G. 39 «un fréne; — un orme». 

La plupart des noms de l'orme paraissent 

empruntés au français (généralisation, sous A, 

de la finale à deux consonnes, anormale en wal- 

lon; v. n. 5): à l'est surtout, les témoins ignorent 

la désignation dialectale de cette essence peu 

commune en Wallonie (décimée par la gra- 

phiose fin 19* s. et fin 20* s.)! et les lexiques la 

mentionnent rarement. Remarquer le diminutif 
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"ormeau' ‘orme’ à l'ouest (A' D, les contamina- 
tions du nom de l'aune en namurois (A' П) et, 
sporadiquement, l'archaísme rural 'bois d'*ór' 
(A. 

* ALF 948; ALPic. 246; ALCB 572; BRUN., 
Enq. 1112. 

A. 'orme'? І. *ourme, *oürme...?2 arm 
To 13-24 (-à), /57, 58, 94 (-@); А 1-7, 12 (-„, 
A. Bottequin), “18 (-æ), “20, 28 (-a), 37, 44, 
50 (ou 4i-), 60 (id.); Mo 17, 20, 729, 37 (4i-), 
41-58, 75; S 1, 6, 10 (ou 0-), 13, 19, 28, 31, 
37; Ch 4-26, 28, 63, ‘64; Th 5-53, 62, 64, 73; 
Ni 1, 33, 36; Ph 6, 37, 45, 69, 81; D 136; B 12; 
Ne 51.69; Vi 8, 18 | 4- A 12 (LH), 52; Mo 1, 
9, 23; Vi 47 (ou &,-) | di- То 771 (æ), 99: 
А 113, 55; Mo 79; S 29; Ch 27; Ni 72; B 16; 
Ne 44, 57; Vi ‘1,38. 

П. a. *órme...:^ órm Th 54; Vi 25 | ó- Mo 64; 
Ni 2, 75, 26, 28 (д"-), 45, 80, 93, “97, 7102; 
Na 6, 19, 720, 79, 107, 116, 127; Ph 42; D 7, 
^10, 25, 36, 46, 72, 101 ("du bois d"), 123, 
132 (du bois d'~’); W 3; H “39; L 7 (et "ип bois 
d’~'), 99; Ve 38; Ne “1, 4-9, 22-24, 31, 43, 47, 
63, 65, 70; Vi 2, 6, 21, 736 | œ- Ni 85; W 59 | 
@- S 36 ("аи bois d'—); Th 2 (id); Ni 6, 9, 
17-20, 98; Na 22, 23, 30, 49, 59, 99, 109, 135 || 
b. *órome? бгдт L ‘3,4, “8 (peu usité). 

III. forme. ..:" òrm No 2 (-,); To 1,6 (-,), 28 
(id), 39, 73 (ou órm,), 78; А “10; Ch 43, ‘54, 
61, 72; Th 72, 82; Ni 11, 38, 39, 61, 90, 107, 
112; Na 1, 84, 101, 112, 7120, 129, 130; 
Ph "11, 15, 16, “47, 53-61, 86; Ar 2; D 15, 30, 
34, 38, 40, 58-68, 73, 81, 791, 94, 110, 113, 
120 (ou ó-); W 1, 13-35, ‘42, ^45, ‘56, 63, 66; 
H 2-49, 50 (néol.), 53-69; L 1, 14-29, 39 (o-), 
43, 45 ("du bois 1'~'), 66, 94-114; Ve 6-35, 
40?, 44, 47; My 1 (H. Cunibert), 4, 6?; Ma 1- 
12, 20, 24 (très rare), 29, 36-40, 46, “49: B ‘1, 
2,3, 6, 7, 11, 14, 719, 22, 237, 24-28; Ne 11, 
15, 20, 26, 33, 44 (J. Renson), 49, 76; Vi 13, 
22, 27, 37, 42, 43, 46 | ó- Ma 42. 
A. 'ormeau'.? I. a. *órmia: órmya Na 44; 

W 63 || b. *ôm(i)ô...:3 ómyó No 3; To 48 (tém.: 
mère et fils) | -ó To 37 | ómyé, To 27 G.H) | 
-éw To 2 | «omeue» То 43 | «отеу» То “36 | 
дт, To 48 Gem: père) | ómó To 7 || c. 
«orniau» To 99 (syn. A D? 

II. a, *ógnia: дйуа Ar 1 || b. *órgna: órña 
Na 69; Ph 33. 

A”. "bois d'' +ór:!! H 50; L 35; Ma 19 (V. 
Collard). 

B." ‘blanc bois': To 37; D 25-26 (q. 40); 
H 770 (q. 40); B 33 || "bois blanc": Ar 2 (di | órm 
s è du bó Ый). 

! «Arbre inc.» B 24; «inc.» Ar 1, et assez 
nombreuses lacunes. 

? L'explication de orme par altération de 
olme (11* s.), du latin ÜLMUS ‘orme’, avec dis- 
similation l-r à partir du dérivé *olmel 
‘ormeau’ (12° s.), attesté plus tardivement que 
le simple, fait difficulté au point de vue chro- 
nologique. L'hypothèse d'un passage l-r après 
agglutination de l'article (phénomène qui doit 
normalement précéder la vocalisation de /; v. 
FOUCHÉ 805: dissimilation dans le groupe 
l'olme) est inacceptable au plan de l’évolution 
phonétique pour FEW 14, 5b et 7a, n. 1. Le 
terme pourrait, selon BOURCIEZ $ 74 rem., 99 
hist., provenir d’un dialecte du sud-est où / > r 
devant labiale. 

3 Forme ancienne, plus répandue antérieure- 
ment (fr. ou(r)me, pic. oulme [13* s.], FEW, l.c., 
FoucHÉ 308, R. II, et, entre autres, BTD 53, 
73-4 [formes de l'est]. Quelques add. et 
variantes dans les dictionnaires: longueur: 
*ourme, REN. (syn. A” b, n. 9); timbre: *ourme, 
LEPOINT, LOISEAU... V. aussi CARL2, VINDAL... 

^ У. *ó"rme Gaz., Sillon 338 (comparer órm, 
f., Ni 28, 80, abbé MASSAUX); LÉON.; ATTEN; 
Mass. 

5 Forme du liégeois rural (DFL; BTD 33, 
273). L'insertion d'un o dans le groupe rz, 
inhabituel en wallon, permet la finale à une 
consonne; elle peut avoir été favorisée par l'at- 
traction de certains termes en *-ome (“home 
‘écume’, *plome *plume'...), spécialement раг 
certains noms savants de plantes (*légustrom). 
— Ajouter FEW, l.c. 

$ Forme française (FoucHÉ 427). — La syno- 
nymie avec *ormó ‘orme’ en Wallonie malm. 
(BASTIN, Plantes) et à My 1 (BDW 23, 57) 
n'est pas confirmée par l'Enquéte. V. n. 7. 

7 Élargissement en -ELLU: "ormeau, littéra- 
lement ‘jeune orme’ passé au sens d` ‘orme’, 
qui, en français, concurrence le monosyllabi- 
que dés le 13* s. (FEW 14, 6b-7a). Comparer 
la substitution de bouleau à Vafr. boul, m., 
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ORME 

*ourme, *oürme 

*órme 

=É *órome 

"orme... 

*órmia, *óm(i)à..., «órniau» 

*ógnia, *órgna 

"bois d' *ór' 

"blanc bois", "bois blanc’ 

homonyme de boule, f. ou celle d''auneau' 

“aune 16* s. (BTD 53, 56-7) et v. pour l'est 

DEL, TOUSSAINT, *órmó ‘orme’ (adaptation de 

l'initiale); v. FOUCHÉ 427 et n. 6 ci-dessus. — 

Le type conserve le sens originel 'jeune 

orme’ à W 63 (comme 'chéneau' ‘jeune 

chêne’, "*faw-eau' et 'hétr-eau' ‘jeune hêtre’, 

etc.). 

8 Chute de r + 2 cons. (-rmy), propre à l'ex- 

tréme ouest et au nord de la zone picarde fran- 

çaise. V. FLUTRE, Du moy. pic. au pic. mod., $ 

172 3* P: DBR 7, 8 (omieu, onmiau); BOURG. 

X, 566 (ôméw). 
? Alternance m/n, FLUTRE, Lc. $ 205; 

DEBRIE, Suppl., s.v. órmyé, -nyë. 

10 Interférence d''aun-eau' et insertion de r 
épenthétique pour b (fréquente en w. avant 

cons. m, n, d, 1 et normale aprés une voyelle 

protonique longue). V. BTD 53, 27-32, 71-74; 

Pirs., *órnia «certaines personnes donnent се 

nom à l'orme» (et BTD 33, 273); LÉON. (uni- 

TOME 6 
CARTE 80 

quement *aune"); Houz. (c.r. ВТР” 35, 341). = 

Remarquer ôné Ma 437, réponse douteuse, 
confusion avec l'aune. 

! Altération de ‘bois d'orme' (DFL; BTD 
33, 273), comparer *souke d'ór 'sucre d'orge'. 

V. aussi *bwas d'ór, BASTIN, Plantes («qqfs»); 

BDW 23, 57 («rare»): *bwès d'ôr ou d'orme; 

BSW 49, 173; 1583 «blocquea d'or» (*bloké 
d'ór), probablement 'orme', DRo. Ajouter 

FEW 15/1, 205b-206a *BOSK-. — Toponymie: ë 

bwé d ôr 'en bois d'orme' W “41 (tém. de W 
/42). Comparer “li compagne d'ôr W '42 

(‘d’or', motivé par sa fertilité), J. HERBILLON, 

Top. de la Hesbaye liég., t. 1, 264. 

12 Désigne tout bois tendre (peuplier, saule, 
érable...), v. ces notices et FEW 15/1, 205b. 

ADD. Samares. 'bonbon': bóbó Ni 17 («les 

gamins mangent la semence»); v. ALW 4, 

not. 167, M, et comparer not. 131 SORBE, 8; 

not. 155 CENELLE, G; not. 156 МОВЕ, J, etc. 
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164. TILLEUL (carte 81) 

О.С. 44 «boire du thé de tilleul». 

Évolution du suffixe -IÓLU (*TILIÓLU, dimi- 
nutif du masculin *TILIU issu du féminin TILIA, 
FEW 13/1, 328b), qui aboutit en Belgique 
romane à di, є dans le domaine proprement 
wallon (uo > u), à ü, u dans le sud-wallon, en 
Gaume et dans des points de Mo, S, Ch, Th 
(uo > uœ > monophtongué en и), à wœ, wè 
dans To, Mo (stade uœ), à yœ dans l'ouest-wal- 
lon, B sud, Ne sud-est, Vi sud-est (déplace- 
ment de l'accent uœ, accentué sur u > uc 
accentué sur œ, et passage de u à y). Comparer 
ALW 1, c. 65 MOYEU; 4, not. 89 DRAP DE LIT 
(B. 'linceul); 8, not. 25 CHEVREUIL... et v. 
REMACLE, Différ. Š 17, 61; PIERRET, $ 0.39. 

La carte fait apparaître les aires de trè- 
(ouverture i-e), trou- (assimilation à la finale) 
dans la zone homogène de & et les infiltrations 
des formes françaises parmi les réalisations de 
l'ouest et du sud. 

En ADD., 'tille' ‘écorce de tilleul’, attesta- 
tion du primitif TILIA. 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

TILLEUL 

"ron, -ou 

*téyoti, -ou 

*fouyou 

“iya, -u 

"téyu 

“шуй, ` fud, 10... 

"fweu, *tií(y)wé, "ti(y)-, "til-, -wé 

буі, *tiyf 
*Пуей, -eu, -é 

*til(i)eu, -ей... 

“ені 

Ф ALF 1303; ALPic. 249; ALCB 557; 
ALLR 140; BRUN., Enq. 1563. 

1. *tiyoü, ou. *té-, *tou-...:! tiya D 64, 94, 
110 (rare); L 14, 61; Ve 37-40, 44; My; B 2-6, 
9, 11, 16, 719, 24, ‘35 | -# Na 107; D 36; 
W 445; Ne 22 | -u Ch 28-43, “54, 61, “64, 72; 
Th 24; Ni 2-11, 19-28, 729, 39-61, 80-90, “97, 
98, 102-112; Na (sauf 107); Ph 6, 15, 16 (ti-), 
33-42, 53, 61; Ar 1 (-9, q. 21); D 7-34, 38, 40, 
58, 68-91, 96, “100, 101, 113; W 1,3 (ti-), “8- 
13, 30, 35, ‘39, 42, 756-63; H 1, 8, 720, 21-69; 
L (sauf 14, 61); Ve 1-35, 42; Ma 35, 40, 46, 
51; B ^1 (fi, a), 7, 14, 15, 21-23 (et -,-), 27; 
Ne 4, 5,9, 16, 32 || rèya Ma 42, 53; B 12 | -ai 
Ve 47; Ма 36, “49 | -u D 46; W 21, ‘32, “36, 
66; H 2; Ve 41; Ма 1-4, 9 (n), 12-29, 39, 43; 
В 30 || tuyu Ni 17, 93. | 

2. *tiyü, *tè-, *tu-...:? пуй S 37; D 136 (-,-); 
Ne 11,20, 24, 31,51 (-,-), 65; Vi 8, 18, ‘36,46 
(ou tiu, J.H.) | -й Mo 9, 44; S 728, 29-36; 

TOME 6 
CARTE 81 
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Th 2; D 120 (ou -й); Ne 14, 23, 26, 38 (-,-); 

Vi 712 (4), 35, 38 | -u Mo 58, 77; S 1, 19 
(ti-); Ch 16, 26; Th 5, 14 (ou riyæl, v. 6), 25, 

29, 43, 54 (rare), 64, 73; D 123; Ne 15, 69; 

Vi 2, 25, 43 || téyu D 132 || taya Vi 13 (-,-), 

^21, 22 | tui? Vi 27, 37 | tău Vi 6 | tà Ne 57? 
3. *ti(y)weu, -wè, *til-...:* tíywè Mo 41 || 

tīywè To 48 | riy- To ‘57 (-waè); A 713 (tiyéwe 
ou <tiyeu >), "18, 28 | -é Mo 776 | we Mo 64 
| ti- A 60 || tilwè To ‘71, 78 (-e, arch; v. 6); 
А /52,55 (ze); Мо 775 (-é) | -é To 99. 

4. “iyi, “tiyi: Ti A 2 | tiyi A 75 
5. *tiyeü, *til(y)eu...:5 tiy& No 2; To 7-24 

(-,), 37, 94; А 44 (ou -#); Th 46, 53; Ni 33 

(lu); Vi 47 (4) | -d To 27, 73 (її); A 12 
(Gë. où -&,), 50; Mo 1 (Ch. Dausias; v. 6), 
17, 20, 79 (гуё); Th 751, 62; Ni 72 (ti-) | -È 
To 28 | -œ To 43 (œe), А '10 (-Ф,), 
Mo 37 (ti-), 42; Ch ‘19 («tiyeu»), 27, 63; 

Th 72; Ph 45, 54, 69, 81; Ar 2; Vi “42 (tié) || 
шуф Ni 38; Ph 79; B 28 (v. 6); Ne 33,44 (id) | 

-æ Ni 1 || til To 67 | tilœy S 6. 
6. *ti(Dyeul...:5 tilyœl To 1; Ni 36, 90 (J.H.); 

Ph ‘47; В 28 (v. 5); Ne 43, 44 (v. 5), 49, '50, 

76; Vi 16 | tiy&l No 1, 3; To 39, 58, 73 (v. 5), 
78 (v. 3); A 1, 37 (te-); Mo 1 (v. 5; S 10 (ou 

cel; JH)? 13; Ch 4; Th 14 (v. 2), 54, 82; 

Ph ^11,84, 86; D 110; B 33; Ne 39, 47, 60, 63. 

! Rectifier, FEW 13/1, 328b, malm. fiyou 
(d'aprés ZRP 18, 264), notation erronée pour 

ttiyoû (VILL., Scrus, BASTIN...). — Pour la 
forme de Ni 90 (arch.?), comparer la notation 
de J.H. (6). 

2 Remarquer, BSW 37, 239, *tuyü Vi 13 
(umlaut?), *ti- Vi 22 et l'alternance y - h, 

*tuhû, *ti-, BSW 41, 227 [Vi 719], BRUN., Eng. 
(D "141; Ne 51, 69; Vi 5, 6). 

3 Amuissement de la consonne intervocali- 

que et contraction; comparer ALW 1, p. 203 et 
v. PIERRET, $ 0.19, ainsi que *ti.ü Ne ‘66 (DW 

27, 156), Vi 34 (Gloss. S'-Léger); “TA Ne ‘68, 

773; Mi 77, '9 (BRUN). 
^ Séquence picarde / + y > / pur, différenciée 

au 13° s. des traitements wallon et francien de 

l+ y > | mouillé > y. Le phénomène existe aussi 
dans certains points wallons (Ph sud, B, Ne; 

v. 5, 6), cf. REMACLE, Différ., $ 61; BRUN., Ét. 

380. Les formes en -wè, -wé doivent procéder 

de -wæ (v. introduction). 

5 Noter IL, A 2 (J.H., 1923). Confirmation de 
la fermeture de la finale: *tiyf, TA 7 (Corr). 
V. ALW 1, c. 65 MOYEU, introduction 1°. 

Dans l'expression bwär du té tiy& "boire 
du thé [de] t.' Mo 79 (mais «tizan dé ѕёуи, de 

dé t tchf, etc.» ‘tisane de sureau, de dent de 

chient' (= chiendent); emploi différencié de 

"thé" et de 'tisane', ALW 15, not. 160 «THÉ» de 

tilleul, de verveine. — Pour les formes en -y#, 

-yè du sud et du sud-ouest, cf. BRUN., Ét. 179, 

197 sv. et la correction de Ne 47, 63, 76 de 

ГАІМ 1, с. 65 par PIERRET, Hab. XLI. V. aussi 

les formes lorraines (notamment Dombras 

tilyè, arch., aujourd'hui tiyæl, d'après PIQUET, 

FEW ibid.). 
7 Comparer *tiyeü, BOURG. 
8 Cf. n. 4. Prononciation française ancienne 

correspondant probablement ici à /y plutôt 

qu'à un véritable / mouillé. 
? Palatalisation récente de ry: Tech! > cl. 

ADD. а. Liber du tilleul: ‘de la е": ту Ar 

1 («filaments de l'écorce de tilleul qui ser- 

vaient à lier les salades, etc.», q. 21 «bois 

pelard»). Cf. FEW 13/1, 328b (wall. tèie 
[d'après GRANDG.], etc.); BDW 15,56; BTD 1, 

107; DBR 15, 116 (T. d'arch. sonégiennes); 

23, 55 (T. d'arch. de Warfusée). 

B. Enfantine (chantée quand il commence à 
pleuvoir): ê plu, lé z agas só sÉ l tiyu! "il pleut, 

les agaces [= pies] sont sur le tilleul!" Ni 28. — 

Autres formules ALW 3, 100b; 8, 109b. 

165. PEUPLIER (carte 82) 

О.С. 40 «le peuplier; le tremble»! 

Scindée aujourd'hui en deux blocs sous la 
pression du générique 'blanc bois' (B), l'im- 
portante aire orientale de 'peuple' (A: *plope... 

avec métathèse et le malm. *plopse, v. n. 3-4) a 

probablement connu jadis une plus grande 

homogénéité et le type simple, parfois concur- 

rencé par le dérivé 'peuplier' (A^) qui occupe 

le reste du domaine avec, occasionnellement, 
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spécialisation sémantique (v. n. 6), reste sans 
doute possible en certains points de la zone de 
B. En ADD., quelques espèces du genre Popu- 
lus. On reporte à la not. 166 TREMBLE les men- 
tions de "peuplier (d'Italie)' se rapportant pré- 
cisément à cette variété de l'essence et 
favorisées par l'énoncé de la question. 

Ф ALF 1008; ALCB 566; ALLR 143; BRUN 
Enq. 1188; BABIN, Arg. 628. 

ts 

A. 'peuple' 2 a. *plope...:? plóp Ni 2, /5, 6, 
^9. 17-28, 45, 80, 85, ‘97, 98, “102; Na 1-99, 
107, 112, 116, ‘118; D ‘91, “100, 101, 113; 
W (sauf 59: plóp); H 1-46, 67-69; L 1 (arch.), 
2-35, 39 (-o-), 45-87, “90, “99, 101, 114, 116; 
Ve 1, 8, 26-40, 42-47; My 1 (syn. b), 3-6; 
Ma 1 (q. 125), 3-24, 35-46, 49, 553; В 2, 4,7 
(Cierreux), 12; Ne 4, 9, 14 | a Ne ^5 || b. 
*plopse: plóps My 1 (Lerho; syn. a).4 

А“. 'peuplier'? I. a. popli: pòpli Ni 11, 39, 
61,93 || b. *poupli, -i...:9 pali To 6 (ou р@-); 
A 37; Mo 23,44; S 6 (ou -f, q. 125), 19, 29, 
37; Ch 16, "19, 26, 27, 33, 63, “64, 72; Th 2 
(ou -/, q. 125), 24, 29-53; Ni 112 (ou -0; 
Na 107, 109, 130, 135; Ph 6, ‘11, 15, 33-45, 
53, 61, 81; D 36, 38, ‘135, 136; e 51; Vi 2- 
13, 18-22 | paplin S 10 (ou -i q. 125) | + 
To 37 (ou -yé); A 2,7; Mo 9, 17, 79. S 1 Cy), 
^28; Ch 28, 43, ‘54, 61; Th 62 (-1,); Ni 1, 72, 
90; Ph 16 (ou -i), 47; Ne 65; Vi 25 | -i To 27; 
S 13; Ch 4; Th 82; Ni 36, 38, 107; Ph 69, 79, 
86; Ar 1 (ou -ï, q. 125); D 68, 84, 94, 96, 110; 
Ne 69; Vi 27, 37-43, 46 (ou p&-), 47 | -i 
To 73 (ou -1,,; parfois pó- -)|-L To 24 | -L A 12 
(ou -F,,) | -pê To 48 | -Iyé To 43; А “10 (ou ku- ) 
13 («pouplie») | -iy& A 718, 28 (ou -yé 
-;yë, q. 125) | -yé To ‘36, ‘38, 39 («pouplier») 
| -é To 13,28 || c. *pupli, A pupli Th 54, 73! | 
-i Th 64 || d. *peüpli, A. -iyer...:? pópli 
Na 101 (? «pas sür»); D 120 (ou. Pee 
L 101; Ma 39; B ‘1,6, 7, 28 (ou pápye), 30; 
Ne 16 (J.H.), /38 | -i В ‘14 | -iyé Ne 49 | -yè 
В 33; Ne 33, “50, 63 | -iyé H 69; Ph 84 | -yé 
B 21 || e. *peupli? pëpli No 1, 3; Na 44; 
Vi 16, 35, /36 | - № 2; To 7. 

П. a. *poupí, -ie, -іег...:'0 рарї, To 94 | -yè 
А 55; Мо 1 (pü-, J.H.), 75 | -yé To 71; A 720 
(-yœ), 50, "52 (ou -yœ, q. 125) | -ye А 60 (ou 
-уё) | -yê A 1; Mo 41 | -yé, -yé To 58, 78, 99; 
А 57 («poupier»); Mo 20 (ou -уе, q. 125), 
^29, 37 (ou -ye, q. 125), 42, 64 (-é, q. 125), 

pur | -уё А 44 || b. *peüpier, -ie.. 
pépyé, -yé D 15, 123-132; L 1 (néol.), 43; 
Ve 37-39 (ordin! auj.); Ma 29 (arch.), 51, 53; 
B 6 (p&-), 7 (Rogery)-11, 15, 719, 22-24, 732, 
^35; Ne 11, 15, 20, 32, 43, 44, 57 | -yé Ve 24; 
B 27 | -yé Mo 1 (Mme Demoulin); B “32 (Bur- 
non); Ne 39, 47, 50, 60, 76 | «petpier» To 1 || 
c. *peupier: рёруё Ma 1 || d. *pipier:'? pipyé 
Th 72 (УН. 
Ш. a. *coupli: kupli Mo 58; Th 5, 14, 25 | 

-Y Th ^19 || b. *coupier: kupyé To ‘57. 
B. ‘blanc bois':!4 To 2; A 44 (t. gén.); Mo 1, 

20, 41; S 36; Ch 27, 61 (t. gén.); Ni 90°, 112 
(q. 125); Na 59?, 107 (couramment), “120, 
127, 129; D 7, ‘10, 15-34, 40-64, 72-81, “91; 
Н 2, 38 (t. gén.)-50, 53 (dé drév di Ыб bwè 
"des «dréves» de bl. b.'), 69 (t. gén.), 770; L 4, 
29, 32, 66 (vulgaire), 94, 1067, 113, 114; Ve 6, 
24-31, 35, 41, 44, 47; My 2; Ma 2, 19, 20 
(t. gén.), 24. 

' Autre q. consultée: q. 125 «il y a du gui 
sur les ...». 

? Type générique vieilli, maintenu dans les 
parlers régionaux de la partie septentrionale de 
la Galloromania, au nord de l'Italie, en friou- 
lan, catalan, espagnol, sarde... Cf. FEW 9, 
181a-182b POPULUS 'peuplier'. 

3 Métathése récente de -/-, cf. FEW, 1с. et 
184a, n. 21; BTD 14, 437 (topon.). Ajouter 
*plope D 25 (HOSTIN), syn. *poupli, -i (PIRS., 
LÉON.). — Précisions: «inc.» à H 50; désigne le 
peuplier du Canada à Ni ^5 (L. Verhulst) et le p. 
d'Italie à L 7; v. ADD. 1 et 3. On distingue, à Na 
20, le *plope «ordinaire» («tremble?») du plop 
d italiy; de méme à H 69, où le *plope et le *peü- 
pliyer d'italtye s'inscrivent tous deux dans la 
catégorie du "blanc bois'. À Na 107, «le *plope 
et le *poupli sont les termes qu'emploient les 
ouvriers qui travaillent le bois; couramment on 
dit "blanc bois'». *Li plope a «la tête coupée» à 
W 13. — Genre: fém.: òn plaip Ne 75; dol plop 
Ne 14; de méme, à Ni 26 et 80 (abbé MASSAUX) 
et à My 3 (Ovifat, TOUSSAINT). — Expression: 
i hil è plop "il «siffle» en [le] p? W 1 (vent). 
Cf. ALW 3, not. 73 le vent SIFFLE, p. 138. 

4 Traitement local récent (19° s.: v. VILL. 
*plope, Scius *plopse et les formes de My- 
campagne *plope, BASTIN, TOUSSAINT...) pro- 
bablement conditionné par la nature de la 
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sifflante et par la complexion articulatoire du 
groupe ps (v. *mépse 'néfle', not. 129, Fa et n. 
3, *ғарѕе 'rápe'...) et distinct de l'évolution de 
la séquence cons. + s dans *wépse 'guépe' oü 
l'influence des parlers limitrophes allemands a 
pu intervenir (REM., Étym. et phon., 194-201 et 

FEW, Le., 181a et n. 1). — Expression: i tról 

kòm ô plops ‘il tremble comme un p.' My 1. 
^ Dérivé analogique sur les noms d'arbres 

fruitiers (-ARIU). Cf. FEW 9, 181b et BTD 14, 
438. — Hésitation avec 'tremble' à Mo 9. 

* Désigne le peuplier d'Italie à Mo 9, B 7 et 
le p. de Hollande à To 771, A 28 (v. ADD. I et 
2). — Pour l'évolution de ó tonique libre, cf. 
REM., Différ., $ 19. = Var. et add.: *pouplí, 
PIRS., LÉON. (syn. А a), Dasc., Suppl. (S 36); 
CARL? (Ch ‘24, ‘29, 734, *46...); -i, MAES 

(syn. d), WASLET... 
7 Synonyme *pouplf Th 779, BSW 7, 22; v. 

aussi *poupli, DEFAGNE. 
* Forme néologique probablement influen- 

cée par le fr. Ajouter FEW, l.c. et v. *peüpliyé 

et ‘peñplt Ma 51, B ‘18; arch. à B ^1, FRAN- 
CARD; ‘peñplf, ATTEN. 

TOME 6 
CARTE 82 

? Comparer *peñpli, Mats (syn. *pou- et B); 
BSW 41, 195 (syn. *pou-). V. *peupli, Gloss. 

S'-Léger. 
10 Précisions: «t. gén.» Mo 41; «le bois le 

plus tendre» A 50. — Traitement de / + y (de 
-ARIU) > Í mouillé > y (comparer / + y à l'ouest 
dans ALW 1, c. 1 AIGUILLE; C. 42 FEUILLE. ..). 

V. *poupier, SiG.; *poupieu, VINDAL (А 731). 

H Néologisme récent à L et en liég.-verv.: v. 
«plop» CAMBRESIER, GRANDG.; en revanche, 
«plop, t. charp., menuis., peuplier qu'on nomme 
aussi en wallon peupier», BSW 7, 113; 10, 

280... V. *peupié, -iè, FRANCARD et rem. «'peíi- 

pié [arbre] peu fréquent» à Ne “38 (BOULARD). 

12 Altération par fermeture de la prétonique 
(alternance u-i), FEW, l.c. 181b et 182b. 

B Dissimilation p-k. V. aussi "dër guétrons 
(= jets) d’ coupli Mo 750, BSW 52, 176. 

14 T. générique pour désigner diverses 
essences de bois tendre. Applications: «peu- 

plier, orme» D 25, 26; H 70; «aune, bou- 

leau, peuplier» H 38 (Ben-Ahin); «orme, 
sapin, etc.» B 33; «peuplier, peuplier d'Italie, 

franc picard» H 69 (v. ADD.). — Syn. 'blanc 
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peuplier', DAsc., Suppl; Forêt, s.v. “bos et 
«p. noir», BSW 49, 172 (Coo). — V. not. 158 
BOULEAU, C; not. 161 ÉRABLE, n. 17; not. 163 
ORME, B; etc. 

ADD. Variétés de peupliers. 
1. a. "peuple d'Italie" (Populus pyramida- 

lis):! Na 720 (plop d italiy); W “42 (plop d ita- 
liy, J.H); L 7 || b. "peuplier d'Italie" Mo 64; 
S 10; Н 69 (pépliyé d italiy); В ‘1, 6 (pépli). 

2. 'peuplier de Hollande' (Populus alba 
L.)? To 57, 71; A 2, 28. 

3, '(peuplier du) Canada' (Populus canaden- 
sis)? Капада To 24; A 2; S 13; Ni 5 ('p. du 
C.', L. Verhulst), 11, 26 ('p. du C.'), 33, 90; 
Ма 107 ('p. du C.' et 'c.' seul); W 1, ‘8-10, 13, 
30, 739, ‘42, 66; L 2, 32, 7, 19, 29, 732, 35 
(p. du C.). 

4.4 a. 'picard': pikar S 36; H 53 || b. 'franc 
picard": frá pikàr W “42; H 69. 

! V. n. 6. — Aussi "blanc bois d'Italie", BSW 
7, 113 — FEW, l.c. et not. 166 TREMBLE, B. 

? Ou 'blanc de Hollande', FEW 16, 221b 
HOLLAND. 

? Réponse unique à Ni 33 mais le type À a y 
est probablement connu. — Précisions: «espéce 
de p.» W 1; «p. ordinaire» L 7; «p. plus dur, 
avec écorce plus blanche» To 24. Aussi appelé 
"р. d'eau! Gp. d'éwe, BSW 7, 113); décrit 
comme un arbre «dont les branches s'étendent 
au loin» et distingué du p. d'Italie «dont la tige 
est droite et les branches presque verticales», 
DasNov. — Cf. DFL; A. DOPPAGNE, «Canada et 
ses dérivés en frangais...», Arch. de folklore, 
Publ. de l'Université Laval, 4, 1949, 43-56; 
FEW 2, 168a CANADA. 

* «Blanc bois de choix» S 36. — V. DL 
(tfranc-picärd), DFL; DBR 5, 205... FEW 8, 
424b PICARD. 

166. TREMBLE (carte 83) 

Q.G. 40 «le peuplier; — le tremble». 

Lacunes nombreuses à l'ouest, au centre et 
au nord-est où le Populus tremula L. connaît 
un peuplement spontané moins dense (BASTIN, 
Plantes et Atlas de la Flore belge, carte 50).! 
Le tableau et la carte mettent en relief la diffé- 
renciation *-onle, *-on.ne, *-one (A I, ID) / 
*-anle, *-an.ne (V-VD), la variante particulière 
*triyane (VID) et les formes présentant, comme 
en français, le b intercalaire (VIII-X). Prolon- 
gement de la zone *-onle vers le sud et exten- 
sion de *-on.ne vers l'ouest par rapport à ALW 
l, c. 34 ENSEMBLE. — Variantes par rapport 
à TREMBLER et TRÈFLE, types 'trembl-(a)ine', 
"elle! (v. n. 2 et vol. ultérieur)? — DEH ne 
confirme pas le genre fém. de My fourni par 
les lexiques (v. n. 6). — Sous C et sous «autres 
réponses», des données peu spécifiques et 
moins süres que l'on hésite à cautionner. En 
ADD., documentation toponymique et folklo- 
rique fragmentaire. 

Ф ALF 1329; ALCB 565; BRUN., Eng. 1604. 

A L. *tronle, -óle...:* tró! Na 109; D 101; 
W 1, 322; H 21, 42, 46-50, 68, 69; L “32, “90, 
^99. 106?, 113, 116; Ve 31, 35-44; Ma 2, 12-29, 

42, 51, 53; B 6, 11 (ou -ón?), 12, 14, 15, 16, 
^19, 21-30; Ne 26 | à] H 8 | -o"L L 114 | äu 
Ve 34 | -6l L 43, 66; Ve 32 | -ôl L 61; My 1 (ou 
-дп). 

П. a. *tron.ne, -бпе...:> trón Ni 85, 98; Na 49, 
79, 84, 99, 116, ‘118, 127-135; Ph 16, 33, 53, 
61; Ar; D 7-64, 73, 91, Н 728, 37,38 (Gives), 
53; Ma 3-9, 39, 40, 43, 46; Ne 9 | -őn D 72 | 
-őn Ch 61 (arch.); Ph 81; D 81; Ma 1 | -ó"n 
Ma 35 | -ó'n Ma 36, “49 || b. *trone:? tròn 
My 2-4 («tronne»), 6; B 9. 

HI. *treune: trèn B 2-5, 7 (Cierreux). 
IV. *trene: trèn B 7. 
V *tranle, *trale...: träl D 123-136; B 33; 

Ne 24 (trål), 31, 33, 39-44 (ou -р), 47, 49, “50 
(trál), 51-60, 65, 69 | trà"l Ne 15 (J.H.) || tral 
Vi 2. 

УІ? *tran.ne...: trân А /52; Mo 41 (quel- 
quefois); S 10; Na 112; Ph 42, 79, 84, 86; Ar 1- 
2 (trân); D 94, 100, 110-120; Ne 4, ^5, 11, 14 
(tran, Lorcy, Ј.Н.), 20, 388 770 | trång To 94. 

VH. *triyane? triyan Ch “19; Th 53-82; 
Ph 45. 

VIII. *trimbe, *tribe, ‘trèbe:!° trêp Vi 16 || 
trip Ne 63, 76 | trép Vi 21, 22. 
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IX. *trambe, *trabe...:!! гар Mo 79; D 68; 
Ne 32, 44 || trap Vi 6, 13, 18, 25, 27, 35-36 

(ou -b), 37, 38, 43-46 (ou -b) | -b Vi 8, 42,47. 

X. *tramble: tràbl To 99 («tramble») | 

trâbl; To 73. 
A". ttronâ/êre:!? troná/ér То 7. 
A“. *trimbéle:?? trêbèl Ch 43. 
B.'peuple d'ltalie*:!4 plop d italiy W ‘42 (J.H). 
C. ‘blanc bois: Mo 41; S 10; Ni 1; Na 109. 
Autres réponses: sitrón'* Ve 6 (?, J.H); — 

alyé" Ni 33. 

! V. FEW 13/2, 245a TRÉMÜLUS. — «Inc.» 
Ch 4; Ni 20; «pas de terme pour tremble» 
А 37. — Mentions approximatives: el pùplye ki 
tràn "le peuplier qui tremble' A ^13; i tròn kom 
èn fèl su 1 arp “il tremble comme une feuille 
sur l'arbre' To 37 (le substantif manque). — 

Erroné: el plèn А ‘18 (littéralement "le plane"). 

Voir aussi not. 165 peuplier, n. 4 (expression) 
et ici C, n. 15. 

? 'tremble' / 'trembler': variantes vocaliques: 

-ó- | -à"- Ve 31; ~ / -а- H 21; ~ / -ã- Ph 53,61, 
81; Ar 1; D 91; Ne 26; -ó- / -ó- D 72; -6" | -ó- 
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Ma 35; -à"- / -ó- Ma 36; -ó- / -ó- D 81; Ma 1; 
-@- / -6- B 3; -á- / -à"- Ne 31; ~ / -à"- Ne 14; 
~ / -6- Na 112; Ph 84 (-ó/á-); Ar 2; -d"- / -à- 
Ne 15; -4- / -6/0- To 94. — Variantes consonan- 

tiques: -/- / -n- Na 109; D 101, 123, 132; W 1, 
‘32; H 8, 69; Ne 15, 24, 31, 51; -/- / -bl- Vi 2; 
-n- / -L Ma 3, 4, 40; В ‘3; -p- / -I- Ne 44; ~ / 
-n- Ne 32; -bl- / -n- To 99. — Autres variantes: 
A П а: tên / triyané Ch 61; Ph 81; VI: trân / 

triyané S 10; VIII: trip / trálé Ne 63; IX: trap / 
trôné D 68; ~ / triyané Mo 79; trap | trèblé 
Vi 18; X: träbl, / i trálón То 73; A”: tronál&r / 
tráné То 7; А“: trébèl / triyané Ch 43. 

3 Phonétique: 1. Traitement arch. du groupe 

secondaire *-(e)m(u):: absence de consonne 

intercalaire (chute de la posttonique dans un 

proparoxyton: *trem(u)lu), fréquente en Belgi- 

que romane et observable aussi en Picardie, 
Lorraine, Champagne, Bourgogne, Franche- 

Comté... V. REM., Différ., $ 64; BRUN., Ét. 
377, 442 et comparer ALW 1, c. 34 ENSEMBLE 

(nombreuses variantes). — 2. Différenciation 

des types primitifs: w. *-onle et pic. *-anle (fin 
12° s). — 3. Assimilation / > n après voyelle 

nasale: a. variante nasale: *-оп.ле / *-an.ne 
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(conservation de la consonne nasale aprés la 
voyelle nasale); b. variante dénasalisée (par 
simplification de la double nasale) ou semi- 
nasale: "one / *-ane, et *-eune, *-ёпе à B; 
*-óne, *-ô"ne à Ve, My, cf. REM., Différ., $ 41 
et Différenciation des géminées 29-32. — 4. 
Évolution de è + nasale + consonne qui, sous 
l'influence fermante de la nasale, a pu se com- 
porter comme é, d'où > ё (trimbe), suivi 
d'une dénasalisation en -7- (*tríbe), -é- (*trébe) 
en gaumais (FELLER, BSW 37, 235); influence 
fr. pour le développement de la consonne de 
liaison (v. с.). — 5. Forme particulière *triyane 
qui postule une base TREMULAT (prés. 3 ps.: *i 
triyane) et une influence frangaise ancienne 
pour le groupe -an- au lieu de -en- (comparer 
ti trivéne Ni), ALW 1, 277-8. 

^ V. DRo, DSt, TAL; BASTIN, Plantes (forme 
citadine); LÉON. (*-onle mais *tron.nè 'trem- 
bler', syn. C); Wis. (coexistence *-óle, *-óne). 
Pour H 8, v. ALW 1, p. 277 et REM., Différ. 100. 

* V. n. 3, phonétique 3 et comparer 
«traune», WASLET (mais *trân.nè, -eu). 

* Forme villageoise, selon BAsTIN (comparer 
*troner ‘trembler’, *soner ‘ѕетЫег”). V. aussi le 
féminin ainsi que *trone et "arbre de *tr.', Tous- 
SAINT; id. BSW 44, 528 (My 75); 50, 597; BDW 
3, 29 (My 3) et ADD. a. 

7 Les formes de D sud et de Ne-Vi peuvent 
procéder de la confusion locale entre ô et á et 
se distinguent aux plans phonétique et chrono- 
logique de celles de l'ouest, issues de la diffé- 
renciation ancienne de ô et à. V. BSW 37, 235; 
REM., Différ. 101; PIERRET, Mélanges Bal 181- 
3... Ajouter "one Ne “66 (DW 27, 158); 
"tran.ne pour To (MAHIEU); *trâne Ph 54 
(CARL 2). 

* V. n. 7. — Le *tran.ne est «trés rare» et 
«pousse en buissons peu élevés» (BOULARD). 

? V. n. 3, sous 5. — Corriger Thuin rriän 
FEW, І.с. (ALF) en *rriyane; cf. *triane Th 79 
(BDW 7, 43); Ni 26 (synonyme 'sauvage 
blanc bois', abbé Massaux); *triyane Th 24 

(BAL, DBR 5, 205); Ph 78 (Саві..?), 45 
(BALLE)... 

10 V. n. 3, phonétique 4 et «гёр», BSW 41, 
226 [Vi 19]. Ajouter FEW, l.c. 

H Ajouter ces f. FEW, 1с. et v. MASS., 
Gloss. S'-Léger (Че bois de “trape est tendre" 
et ‘patte de trr. “jambe de bois’, vulgaire; id. 
PIQUET [Dombras]. Pays gaumais 36-7, 276 
(Vi 47)... 

2 Litt. 'trembl-ard'. V. Maps *trónar 1. 
‘trembleur’, synonyme *-ей; 2. ‘gélatine’; 3. 
'aspic' (et comparer, pour la formation, *bé- 
djar ‘bègue’ (synonyme *bédjeá), *béfar ‘qui 
bave’); BOURG. *tronnar ‘pâté de viande avan- 
cée qui semblait trembler quand on le coupait 
suite à sa haute teneur en gélatine' (synonyme 
*pateû d’ bourse). 

13 Suffixe -ELLA (ALW 1, с. 87 RUELLE) ou 
correspond à la f. verb. '(il) tremble'? (compa- 
rer ALW 2, c. 87 il ENFLE, *inféle). 

# Désigne bien le tremble en ce point, selon 
J. Haust. — V. aussi not. 165 PEUPLIER, n. 3 et 
ADD. 1. 

IS Fourni comme synonyme de "tremble", 
sauf à Ni 1 où il est typique. — Hésitation pour 
Mo 42, 5 31, Ni 2, ^5, Na 1, 22, 59, Ma 20... 
(réponses peu süres). 

16 Réponse douteuse (? de J.H.). Influence 
de *stróler ‘étrangler’ (v. BRUN., Ét. 377) ou de 
t. en s- comme *stchérdon ‘chardon’, stchérdin 
‘chardonneret’, etc. 

7 Désigne l’alisier (v. not. 133, A D. 

ADD. а. Toponymie: Dérivés en -ETU: li 
bwè dé trôná D 64 (v. GAVRAY-BATY 39); so l 
tròn My 3 (v. BasriN; BTD 14, 440; 47, 
156...); — dérivé en -ÊTA: la trablóy Vi 27. 

В. Folklore: kó ó n avi lè fif, i faléf tdirné 
tré kó átdi d ô trón è ô n éstü тў, mé l àp 
krévéf ‘quand on avait les fièvres, il fallait 
tourner trois fois (coups) autour d'un tremble 
et on était guéri (refait), mais l'arbre crevait' 
D 34. 

167. SAULE (carte 84) 

Q.G. 47 «un saule (espéces?), de l'osier; une oseraie». 

En francais, 'saule' (abfrq. *SALHA) a éliminé 
l'ancienne forme saus, -z (depuis le 11* s.) issue 
de SALIX, -ICEM 'saule' dont la tradition s'est 

maintenue dans de nombreuses régions galloro- 
manes (v. STEPHAN, carte SAULE d'aprés l'ALF) 
et dans la majeure partie du domaine belgo- 
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roman, à l'exclusion de l'extrême ouest oü 
regne *alô, dérivé de l'abfrq. HASAL (C), mais y 
compris à la lisière avec le germanique (type А 
souvent féminin! et dérivé À’, v. carte). 

La répartition des nombreuses variétés du 
genre Salix, espéce sujette à des croisements 
fréquents, vise avant tout à ne pas dénaturer les 
résultats de РЕН (ADD. а, n. 1). Certaines 
confusions des témoins et l'insuffisance des 
apports documentaires empéchent souvent 
d'évaluer la précision des réponses et rendent 
hybrides les cartes SAULE et OSIER (not. 168). 

En ADD. р, quelques dénominations de la sau- 
laie (parfois ‘oseraie’). Information ethno-fol- 

klorique assez réduite ? 

Ф ALF 1196, 955; ALPic. 250; АІ СВ 144-5, 
567, 568; ALLR 145; BRUN. Enq. 1414; 
BABIN, Arg. 730; G. STEPHAN, Die Bezeichnun- 
gen der Weide im Galloromanischen, Giesse- 
ner Beitráge zur Romanischen Philologie 5, 
Giessen, 1921. 

A. 'saus'. “sê, “sa, *sô...:3 sa W ‘36: Н 26- 
728, 42; L 61, 85, 87; Ve 31, 34 (sa, Solwas- 

ter), 35-47; My; Ma ‘28, 53 (ou sà), /54; B 2- 

4, 6-24, 27-33; Ne ‘50 || så Ni 19, 20; D 30, 34, 
64 (ou só); W 1, 30 (in viy s. "une vieille 5.1) 
‘32, 39-66: Н 1-8, 723, “36, 37 (ou 50), 38 
(Gives, Solières), 739, 46-77; L 73-75, 35, 45, 

106, 113, 116: Ve 26 (ou sò); Ma 2-24, 29, 40, 
42, 750,51 || sò L 1, 7, ^8, 14, 29, ‘32, 39, 50, 
“909, 94, 114; Ve 1, 2 (Aubin); Ma ‘32 | só 
L 43, 66, 101; Ve ‘4 (S'-Jean-Sart), 6; Ma 39 | 

sò Ve 24, 32 | sów L 2, ^99? || së To 13, 24, 28 

(ou só), 736, 43-58, ‘71 (só), 99; A 1-50, 55, 
60; Mo 1-41, 44-79; S 1-13, 26, 28, 29, 31 

(50), 36, 37; Ch; Th; Ni 1, "5, 6, 9-17, 26-36, 

38 (50), 39, 61-112; Na; Ph 6, ‘13-16, 33 (50), 

37-45, 53-86; Ar 1; D 7-25, ‘26 (q. 53), 36- 

101, ^108 (q. 53), 113, ‘129 (so), 132, 136; 

L 19,781; Ve 8; Mal, 27,35,36, 43,46; B 1 
(syn. B), 26; Ne ‘3 (9. 53), 4-20, 723-63, 69, 

76; Vi 2-16, 21-25, 27 (s6,), 35-38, ‘42, 43-47 

| só A “52; Ne 65 | së S 19 | sæ; To 94 | sed; 
To 78 | sé; To 39, 73 (ou уб) | sè, To 1. 

A’. *sóci2 sósi Ar 2; D 110 (èn sutokléy 
‘touffe’ di s.). 

В. "ѕаше": só! To 37 (ou С); A 1 (néol.); 
Ni 2,45; Ph ‘11, 47; D 123; B ^1 (*oune s., f.; 
syn. A); Ne 22, 70; Vi 18. 

C. *aló:? aló No 1, 3 (ou al;ó,); To 7, 37 
(-6, syn. B) | -д„ To 2 (-6,). 6 (f) | ol, No 2 
| alés To 27. 

! Fourni au genre masc. à To 78; S 1 (ou 

fém.), 6, 37 (quelquefois); Ch 43, 54; Ni 6 (ou 

fém.), 9 (id.), 11, 28, 39, 61; Na 1, 44 (?), 69, 
107; Ph 33; D 46, 132; H 1, 26, 27 (et dèl sa, 
fém.), 372, 739, 67, 68; L 1, 857, 877; Ve 35; 
B ‘1, 4 (J. Henry), 7 (masc. selon J.H. mais 

fém. selon É. L. et d'aprés les charrons). — 
V. DL (quelquefois m.); DFL; CARL.? (masc. à 
Ch 43, ‘58: Na /88); Сорр.; PIRS., WASLET; 

Scius (fém. dans VILL.); etc. 

? [mprécisions: «on ignore l'espèce» Ph 16; 
«on ne distingue pas les différentes espéces» 
To 78; Ne 63; «pas de distinction» Mo 41; 

«pour tous genres et variétés» A 1; «tout ce qui 
est tétard» To 28; «un saule = du pupli, 'peu- 

plier’, du Dën "fréne'» To 24. — V. aussi n. 3 
(précisions) et ADD., n. 1. — Identification 
avec l'osier: «del sau d'osiere» Mo 775; «dési- 
gne aussi l'osier» Vi 38 (Em. Jacques); del só 
pu fé dé mát ‘de la s. pour faire des mandes 
(mannes)' S 29; «s. de vannier po fé dé bás» 

"pour faire des b." (*mannes'; v. REM., Étym. et 
phon., 15-21) Ve 35; dé fráké sà po fé lé bas 
'des franches saules pour faire les b.' B 6. — 
V. not. 168 OSIER. 

3 Précisions: «saule commun» A 60; s. órdi- 
nér Ne 69 («un peu rougeátre»); «s. marsault» 

H 69; «s. pleureur» L 114; «s. à l'écorce jaunâ- 
пе» W 36 (opposé à ADD. а, 21 d, n. 37). — 
Compléments: *fósse sô: fós só To 28 («tronc 
creux, pourriture»; comparer èn fós só *з. creux" 
S 1, Ling. pic. 30,3 et v. not. 67 arbre CREUX, F 
1); "опе *éstikéte de s.' (FEW 17, 232b, abfrq. 

*STIKKAN) et 'un plantis de s.' A 2 («plant de 
$.»); "souche de s." А 28; sè n sók èyè la tsu i vi 
dèl só ‘c’est une souche et là-dessus il vient de 
las. Ch 16; "une tête de s." Na 1 (?, v. not. 185 

ARBRE TÉTARD, J); «on en fait des èskèr (éclats) 

pour allumer le feu» Mo 41; «pour faire des 

sabots» To 28; «une bérwét 'brouette' faite avec 
des plác di sò "planches de s.'» L 8. — FEW 11, 
100b sALIX [SALICEM] (corriger Neufch. Malm. 

5а en Neufch. sô, Malm. sâ); DRo; DSt; DNot.; 

TAL...; la documentation livresque et les rele- 

vés toponymiques (BTD 14, 444-7). Pour la 
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SAULE 

O ‘saus’ 
© "sôci 

Ü 'saule' 

x *alô 

— —- limite de “saus” à l'est 

- —- limite de 'saus' au nord, à l'est, à l'ouest 

collision homonymique avec les produits de 
*EXSARTUM (Ni 1; Na 69; Ar 2; D 110...), v. M. 
WILLEMS, Le vocabulaire du défrichement dans 
la toponymie wallonne, vol. 1, 55 et ESSART, 
vol. ultérieur. 

^ Sans commentaire (id. tine véye sâ, DL). 
Comparer cependant la métaphore viéle sau 
(HÉC.), vieille saulx (DELM.) ‘vieille femme, 
vieille fille', t. de mépris. 

* Littéralement 'sauc-ier'. V. STEPHAN, 14- 
15 et ajouter ce dérivé en -ARIU FEW 11, 101b. 
— Réponse douteuse: s6ti Vi 46 («un gros saule 
surtout»; en marge: «sauti (?), J.H.»); mis pour 
sêsi (-ARIU ou -ICTU?). 

^ Emprunt au francais (v. la répartition spo- 
radique). Cf. FEW 17, 10b, abfrq. *SALHA 
(assimilation h-/ et vocalisation Lui et BRUN., 
Eng. (D 7122). 

7 Glosé «saule tétard» No 1. — Diminutif de 
l'abfrq. HASAL ‘branche de coudrier’ FEW 16, 
175a (aflandr. apic. hallot «tétard de saule», 
depuis le 13* s., par transfert sémantique [v. RLiR 
31, 33]). V. aussi BOURG., (h)alô, -ей ‘saule’ (et 
X, 563, 568: distinction entre alô ‘s. têtard’ et 

TOME 6 
CARTE 84 

sos” ‘saule’ To 6) et not. 185 ARBRE TÉTARD, E 
pour les sens dérivés, v. l'index. — Pour le dérivé 
verbal *aloter *écimer', v. not. 184, О. 

ADD. a. Espéces de saules.! 
I. Variété cultivée. 
Saule pleureur (Salix babylonica L.). 
1. a. "s. pleureur, -euse'? ... plérér W 13 | 

pl&r&r L 39, 101 (sól ~) || plérés? S 29 (plé-); 
W 3; Ne 770 (pl&-) || b. "le pleurard":^ li ploró 
L 790. 

2. *bréyanke aló:5 bréyák aló„ To 6. 
II. Variétés croissant en milieu naturel. 
A. Saule marsault (Salix caprea L.). 
1. "5. marsault':* ... mársó Th 24. 
2. *muzéle, *mozale: muzél Ch 61; Ph 16 | 

-el Na 135 (ou -al, M. Piette; syn. 17) | mozal 
Na 79. 

3. 'páqu-ier'* *paskí, *patier...: paski, 
S 10 | pátyé A 710, 20, 60 | pà- To 99 | -ct,, 
To 43 | pa- A ^18 | -čé To 94. 

4. a. *bile? bil To 37 («bille, £») || b. 
*bilóte:!? bilót To “91; A 44, 50 | -d To 99 || c. 
*biyéte:!! biyét Mo 23, 70. 



444 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

5. *wadô:!2 wadó А7 (dêl ~) | -ó A2 (du ~). 
6. a.s. salingue*:? ... salék To 73 (du bé; d 

~ "du bois de —'), 94 (-&k); A 44 (ou -ék), 50; 
Mo 99, 41, 42, 770, 79; S 31 | -&k To 43 | -ék 
To 71; A2] -èk A ‘18. 

b. "s. salande*:'^ ... salât Ni 17; W 13; H 2; 

L /32, 45 Cár) | -6t W 1, 3: L /5, 7 | -àt Ve 6 | 
-Àt W ‘39: L 3 (-d), 4 | -òt L “8 | -ôt L 43. 

c. "s. *saló*:5 ... saló L 19. 
7. "s. *saléye, -éye...':9 ... saléy Th ‘52, 

^55. “61; Ph 45 | -èy Ma 39 | -èy Ph 42, 79 | -éy 
Th /51,62 (-é); Ph 6, 713,61, "63; Ar 1; D 72, 

^91, 94 (-&); Ma 36 | -é Ar 2 (-&). 
8. "s. *minon':!* ... minon L 66 (ou -nő et 

minő sô) | -ñó L ‘81.1 
9. а. "5. *bosséte':?? ... bosét H 49, 53, 687; 

L 113, 114; Ma 4, 19 (-zèr) || b. "s. *bossine'?! 
... bosin H 37, 69. 

10. "s. de bois*:? ... d bwè Ma 4. 
11. a. "chaudes s.':23 To ‘36 | b. "froides s.': 

To 36. 
12. "blanc(hes) s.*:?^ А 37; Ch 28, “54; Ar 1, 

2 (m. sg.); D ‘91,94, 110 (m. sg.); W 3; L 113; 

Ve 6, 8, 24, 34, 42 (f. pl), 44; My 2, 3 (f. sg. 
et pl); Ma 19, 20, 24, 39, 51, 53; В 2, 3,6, 7 

(m. se); 11, 17, 22, 23, 33; Ne. 20; 750, 63 

(Louftémont, Nivelet), 76; Vi 13, 16, 22, ^32. 

13. 'verte(s) s.':?" Ni 20 (Ardevoor; pl); 

1,732; Ve 35, 40: Ma 42; Ne 60. 
B. Divers. 
14. a. "s. péteur, -епѕе?:26 pété D 110 (sósi 

p). 129 | -@5 D 136; Ne 33, /50, 51, 57, 60, 

69 (-Éz), 76; Vi 8, 13, 16, 721, 22 || b. "péteuse 
s.': рёї@ s. Ne 11 ("de la ~); Vi 38. 

15. a. "s. *hotchante':? ... hočāt Ve 6 || b. 
"s, cassante':?* ... kasät Ve 6. 

16. "s. de fagne':? ... d fañ Ma 39; Vi 13, 22 
| ... d fèn Vi 16, 38. 

17. a. 's. d'eau’: ... d éw Na 135; ... d èw 
H 69; Ma 4 || b. "s. de ru": ... dé ré Ni 97. 

18. 'grasse(s) s.l cräs ... Ve 44; crázé ... 
Ve 37. 

19. "grosse s.':*? gros ... Ma 19 (V. Collard), 
36. 

20. 'sauvage(s) s.1:33 D 73 (pl); Ve 44. 
21. a. 'rouge(s) s.':? A 37; S 726; Ch 28, 

754; L 732, 43; Ve 6, 8, 24, 31, 34, 40, 44; 

My 2,3 (sg. et pl): Ма 24, 42, 51, 53; B2, 3, 

6, 7, 9, 22; Ne 49 (m). 750, 60, 63 (Loufté- 

mont, Nivelet), 76; Vi 21, 38 || b. ‘jaune s.: 

Ch /54; Ni 20 (Ardevoor); Na 79; Ve 24, 40; 

Ma 51; B 9; Vi 38, 43 || c. 'gris(es) s.'3* Ar 1; 
Ve 31, 34, 37 (f. pl), 44; Ma 53 || d. 'noir(es) 
5.1:37 W 736; Ve 34, 42 (f. pl); B 23; Ne 50; 

Vi 38, 43. 

C. Non précisé. 
22. *wèrk:38 werk A 1, 20 (m.). 
23. "s. de pré': Ch 61. 
24. "s. vaillante’: ... vayát S 726. 

! Le classement tient compte 1. de la dia- 

gnose populaire établie en fonction de divers 

critères (couleur: vèt, roc, gèn sā sühá 1 kolér 
dèl (= dul?] pélot ' verte, rouge, jaune saus sui- 

vant la couleur de la ‘pelure’' Ve 40, floraison, 

habitat, utilisation...); 2. des données, souvent 

insuffisantes, des lexiques. Ces informations, 

parfois contradictoires, ne coincident pas tou- 

jours avec les connaissances botaniques et 

entraînent des regroupements arbitraires. On 

distingue le saule pleureur (1), espèce type cul- 

tivée, et on isole, parmi les sujets croissant en 

milieu naturel (II), le marsault (A) dont le 

faciès (robustesse, feuilles larges, chatons 

blancs...) est souvent identifié dans l'EH. 

? Adaptation récente du fr. (*plorer 'pleurer' 
à l'est). Comparer ‘sd ploreñ, DFL et A pour 

L 101. Ajouter FEW 9, 77b PLORARE (avec le 

nfr. saule pleureur, depuis 1771). 

3 V. n. 2 et tsau ріейгейѕе (DEPR.-NOP.; 
Dasc., Forét 110). Ajouter FEW, l.c. 

^ Comparer le fém. “sa ploráde, DL (F), 
DFL (агсһ.) et v. FEW 9, 78a (FerrièresH. 

plorá ‘saule pleureur'). — Participe présent 

substantivé: «sau pleurante» Ni 26, 80 (abbé 

Massaux). 

5 Glosé «s. pleurant». Réinterprétation sur 
"braire' ‘pleurer’, FEW 1, 490 *BRAGERE. Pour 

la dissimilation t > k, v. FLUTRE, Du moy. pic. 

au pic. mod., $ 144, 2°. 

5 Formation pléonastique composée de 

"saus! + MAREM SALICEM (-sault n'ayant plus 

été compris) *mále saule' et motivée par les 

feuilles larges et l'aspect robuste de l'arbuste 

(Pays gaumais 12, 17, n. 2 et 24-5, 284). Cf. 

FEW 11, 102a SALIX (fr. marsaux, depuis 

1309; frm. saule marsaux, depuis Enc.) et 

104-105, n. 35 (rejet de la proposition de 

W. LACHER, Français moderne 21, 298-9: mar- 
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+ salix ‘s. des mares"), ainsi que 17, 10b (Ard. 
marselle f. ‘hièble’ Vauch 162 de 21, 99a est 
rangé 11a, n. 4); BaldEtym. 392 et 2, n. 7, ci- 
dessous. 

7 «Стой le long des eaux» Na 79.— V. PIRS., 
"on sau mozale (d'après GRANDG.); LÉON. 
*mozale (P) et *(sau) muzéle; «sau mozale ou 
mwé-, s. marsault qui pousse en touffes au lieu 
d'un tronc» Ni 80 (abbé Massaux) et comparer 
tsau mwérzéle Ch ^58 «s. des bois à feuilles 
rondes, ses branches servent à faire des man- 
ches d'outils» CARL 2, s.v. tsau... - Même ori- 
gine que 1? FEW 11, 102a et n. 19; 17, 10b- 
lla *SALHA et n. 4. Voir aussi la discussion 
étymologique relative aux dénominations de la 
viorne lantane, FEW 6/1, 523a MATTUS, n. 26; 
DBR 6, 24-7 (A. HENRY, c.r. BTD 22, 462); 
Pays gaumais, l.c. (*móchale « probablement 
'mar-saule' [-rs- > -3-]) et BTD 26, 418. 

* Gloses: «s. marsault, fleurit à Páques» 
To 99; «s. marceau» To 43; A 60; S 10; «s. de 
Pâques» A “18: «s. cendré, Salix cinerea, ne 
fleurit-il pas à Pâques?» A ^10, 720; «vient des 
petits chatons jaunes» To 94. — FEW 7, 703a 
PASCHA et ^"patchi, syn. *bós d’ salinke 
(BounRG., X, 566); *pátier, variété tenant de 
l'osier et de la salingue (REN.). Pour l'usage 
du 'páquier' le dimanche des Rameaux, v. 
ALCB, 567, STEPHAN, 50 et comparer ALW 3, 
not. 197 USAGE DU BUIS BÉNIT. 

? «Syn. mal sól» "male saule' ou "mâle s.' 
(ALW 8, c. 2), genre imprécisé. — À rappro- 
cher de frm. bille ‘rejeton au pied des arbres”, 
FEW 1, 364a, gaul. *BiLIA. V. DEBRIE, Lexi- 
que... nord-amiénois, bil 1. s. f., ‘tronc d'arbre 
scié'; 2. ‘saule’, généralement m., quelquefois 
f.: ‘on va chercher des feuilles de b. pour les 
lapins quand ils ont un gros ventre' (inversion 
des définitions dans le Suppl.). 

10 Précisions: «saule montant» To 99 (REN., 
id.); «s. montant, non traité en tétard; on le 
laisse croitre pour utiliser le tronc à faire des 
sabots, etc.» A 50; «s. dont on n'a pas coupé la 
tête» A 44 (contr. bil(l)ote ‘saule étêté’, 
DAUBY). — V. FEW 21, 123a (épinard) bilód 
‘chenopodium album et bonus henricus, ansé- 
rine blanche’ (d’après COCHET, syn. krasp, ul: 
bilód sous ce mot). — Toponyme: kemin de | b. 
То 91 («chemin de champs; ce nom désigne 
un saule qui pousse le long de ce chemin»); id. 

J. GoRLIA, Hist. de Braffe, 1949, 40 («à cause 
de la présence d'un saule non étété»). 

Il «Les biyét sont des branches de saule et 
d'osier pour faire des manók, paniers, mannes» 
Mo 23. V. STEPHAN, 34 et not. 168 OsIER, D, 
n. 17. 

12 «Espèce de saule dont on fait les manches 
d'outils» A 2; «espèce de saule à *minous, cha- 
tons, blancs» A 7. — V. *wadó, syn. wè- (Corr); 
*dou жааб OH. cah. A 2); «wadau, osier» 
(VANDEWATT.). 

13 Précisions: «marsault» A 2; «bois de 
saule» A 44; «espéce qu'on laisse grandir» 
Mo 41; «en touffes assez basses» A 50; 
«pousse moins vite, écorce plus noire, chatons 
blancs argentés; sert à faire des manches à 
balais, à fourches» To 94; «on sait le plier mais 
impossible de le casser; avec les branches 
dal nwar s., on fait des *beuyons d'étchiéle 
'roulons d'échelle'; *archéle ‘coupe de deux 
ans, branche de saule'» To 71 (v. not. 168 
OSIER, B^, n. 15). — FEW 17, 10b (*SALHA + 
suffixe germanique -ING; aflandr. apic. sauch 
salengue, etc.). V. *bós d' salinke, syn. 3 
(Воовс.); *salingue (REN., «variété de s. très 
flexible»; MAES, «probablement s. marsault»); 

*saléke (LEPOINT, «de plus en plus on dit 
sau»); *sau salinke Ch 26 (CARL); syn. b et 
tà minous (DEPR.-NOP., v. n. 18); — Répandu à 
l'ouest (ajouter la mention de To 37 relevée 
not. 29, A 1 b), mais sans doute connu aussi à 
l'est, v. b, n. 14 et *sau salindje Ma 2 (HAUST, 
Top.). 

14 Précisions: «saule marsault» L 75, 7, “8, 
43; Ve 6; po fé dé таё d ustèy "pour faire des 
manches d'outils! W “39; po fé dé таё di tréyé 
"tridents' ou d traval ‘bêches’ (liég. *truvéle, 
‘pelle’ DL; v. vol. ultérieur) W 1. — Variantes 
de a par substitution de suffixe. Cf. DL, DFL, 
FEW 11, 10b et v. n. 18. 

5 Réinterprétation masc. du précédent ou 
modification du suffixe? 

16 Précisions: «saule marsault» Th 751; Ph 61, 
^63, 79 («pas de nom spécial aux autres espè- 
ces»); «s. cendré» Ph 6, “13; «le long des ruis- 
seaux» D 94; / méyát po lè dé d résté "la meil- 
leure pour les dents de ráteau' D 791; «pour 
faire les dents de ráteau» Ma 36. Le témoin 
de Ph 42 note qu'on en extrait l'acide salycili- 
que. — Réinterprétation à partir de 'salé(e)' 
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(FEW 11, 79b sAL)? V. BALLE; Dasc. Suppl. 

(Ch 16, 25) et n. 15. 
7 Suffixe -ATA (comparer ALW 3, not. 81 

GELÉE, n. 3, p. 153b) ou -ATU ('s.' masc. dans 

ce cas, WASLET). V. n. 16. 
18 Ajouter: 'l'arbre des! *minous (тіпа) 

‘chatons’ Ve 35. — Littéralement s. chaton; com- 

parer ici not. 149, B. — Morphologie: type t t 

dans ГЕН; id. Léon. (Na “128; syn. 2); BSW 
49, 191 (et distinction *minon ‘chaton de saule’, 

et ‘minou ‘chaton de coudrier, de charme’); 

type t” t: DL et DFL (*sá-m. et *m.-sá, syn. "e à 
minous [G]; Wis., dr BSW 20, 168. — Prépo- 

sition + déterminant: +5. à minoûs (DEPR.-NOP., 

syn. 6 a; Dasc., Forêt, syn. *sau salintche...; v. 
aussi DSt (1779 «saz de minon»). 

19 Altération du précédent. V. DNot. (1771 
«saulx mignon») et not. 149, n. 5. 

20 Défini «s. marsault» Ma 4 (synonyme 
"s. de bois"), 19; «plus petit que le s. pleureur» 
L 114. — Diminutif de "bosse! (+ -ITTA), cf. 

FEW 15/1, 192a, flam. BOS; ici not. 37 TOUFFE, 
n. 17. Pour la sonore, comparer *sá-bozéte 
(cahier H “77, M. Launay). 

21 Glosé: «ki ve dvé lè frèhà ‘terrains humi- 
des' [v. ici not. 24, O 2]» H 37; «espéce de 

saule-osier» H 69. — Classement étymologi- 
que, cf. n. 20. Corriger l'interprétation par 
"bois" de FEW 11, 101a (qui tient la forme de 
GRANDG. Il, 334, lui-même sá-boséne ‘s. 
aquatique’, d'après COURTOIS [s. brèsène 
Duv., F, contamination de 'brassine'?] et 

hesb. sâ bosine ‘espèce de s. qui croît dans les 

bois") par 'bosse' + -INA FEW 15/1, 192a BOS. 

V. ВТР 36, 290-1; DL; DFL... et les noms de 
la canche gazonnante (BASTIN, REM., Parler, 
Gloss.) et du nard raide (à Ve 32, PSR 1, 48 + 

attestation toponymique). 
2 Synonyme *bosséte. V. n. 20 et DFL, s.v. 

saule. 
? Comparer COCHET, s.v. patchié et kraa p., 

synonyme salég kód 'sorte de saule à floraison 

précoce et bois solide servant à faire des éche- 

lons'. V. 3 etn. 8. 
24 Précisions: «s. marsault» Ma 20; «bois de 

qualité médiocre, à brüler» A 37; ava dé minó 

blâ "ауес des ‘chatons’ blanes’ D 110 (et lu Ый 

sósi pu fé lé šuflè ‘pour faire les sifflets’); 
«dont certains sont koryá ‘souples, flexibles’ et 
servent à fé dé hàr 'faire des harts', d'autres 

krokā 'croquants' ‘саѕѕапіѕ’» В 7; «dans les 

bois» D 94 (s'opposant à 's. *saléye', v. 7 et n. 

16); «dans les taillis; on en fait de bons man- 

ches légers» Ma 19; «on en fait des volètes 

‘claies à tartes’ et des *banses *mannes'» B 22. 

Désigne, d'aprés certaines gloses, le Salix alba 

L. et peut sans doute s'appliquer aussi à d'au- 

tres variétés. V. DL; BSW 49, 172, 191 (osier 

blanc, S. viminalis L.); BASTIN, Plantes (*foü 

dol blanke sâ on fêt dés dints d’ rusté "hors de 

la bl. s. on fait des dents de ráteau'). V. not. 

168 OSIER, F, n. 19. 
25 «S. marsault» Ve 35; fwér hocät ‘fort cas- 

sante’ L “32 (v. n. 27). La *sau varte sert, à Vi 

38, à fabriquer les *hardís "hardiers', boucles 

elliptiques, utilisées pour maintenir les deux 

extrémités des *méniques 'anses des vans et 

corbeilles, en forme de demi-cercle' (Pays 

gaumais 4-5, 30). 
26 Précisions: «dans les bois; le bois n'a pas 

de force et *péte» Ne 76; «espéce de s. à bois 

cassant» Ne 33 (Goffinet); «s. abattu et qui 

donne des jets» D 7129; «s. blanche verte pu 

für dé šuflè ‘pour faire des sifflets’» Vi 22; 
«feuilles plus larges que celles de la "blanche 
s.' ou 's. de fagne', écorce d'un noir verdátre; 

les enfants font des sifflets avec les branches» 
Vi 13; «la grise» Ne 69; ó п sé аме lu skwas 

гоп ne sait avoir l'écorce' D 110; «croit le long 

des ruisseaux» Vi 21 (pu far dé loyér avu 

‘pour faire des liens avec); opposée au 
«gravó, osier qui croit le long des berges» 
Vi 38 (v. not. 168 OSIER, autres réponses, 3); 

«pour faire des manches d'outils» Vi 16. — 
Ajouter FEW 8, 141b PEDITUM (ang. pétier 

m. ‘s. caprea” (...) norm. sas péteux JorFl) et 

v. tsau péteüse ‘petit s. qui croit en buissons 
dans les terrains humides ou marécageux’ 

(Mass); sósi [-is] pèt D “105, 119; só pètés 
D 140 (-Éz), Vi ‘9 (BRUN. Enq.). Pourrait 
désigner le Salix fragilis L. (STEPHAN 37; 

BouLARD [Ne 4238]. S'applique à l'alisier 

blanc, selon DASN. et BSW 29, 150 («Lux»). 

7 Cf. DL (li véte sâ qu'est hotchante) et 

ajouter FEW 3, 290a *EXCÜTICARE. 

28 Ajouter FEW 2, 1429b QUASSARE. 
29 Précisions: «petites feuilles, écorce grisá- 

tre; les branches les plus souples servent à lier 

les haies» Vi 13 (synonyme blác só "blanche 

s.'); «buissons dans les bois» Vi 16; i vé de 
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mino ‘il vient des chatons’ sur les só d fañ' 
Ma 39. 

30 Synonyme *sá d’ bone" "s. de bans-elier? 
‘de vannier’ et *wèzfre 'osiére' à Ma 4 (not. 
168 OSIER, A). Cf. DFL. 

?! «Plus gros que la 'sauvage *sá'» Ve 44 
(«dans les bois»). V. DL; BASTIN, Plantes: 
FEW 2, 1278a CRASSUS (frm. bois gras “dont 
le tissu est mou', dp. 1868). 

?? «Gros tétier à feuille d'osier» Ma 19. 
Comparer “sd so tyés "s. sur tête’ Ma 4; v. not. 
185 ARBRE TÉTARD, H b. 

3 DL *sávadje så, de petite taille, dans les 
marais. 

3⁄4 Gloses: «s. à écorce rougeâtre, espèce 
d'osier sans valeur» L 43; fwér loyát 'fort 
liante' L 732 (DL, “li rodje sâ k'èst fwért 
loyante); «kóryá et servant à faire des harts» 
B 7 (J.H.; v. n. 24); «servait à la fabrication 
des herses, des sabots» A 37; «pour faire des 
liens avec» Vi 21. À Ve 40 (ville), lu roc sā 
est synonyme de flérá bwés (v. not. 168 OSIER, 
F; 170 SUREAU, n. 30). — V. BSW 49, 191 (S. 
purpurea L.); Pays gaumais 42-3, 122 (S. fra- 
gilis ou vitellina, appréciés des vanniers?). 
Genre: discordance à Ne 49: [и ruč só — "ипе" 
só (v. ALW 2, с. 1: zone de ‘la’ /a). 

35 «S. de bois» Na 79; pw far lé pani 'pour 
faire les рапіегѕ' Vi 43. V. DL; BSW 49, 191 
(S. alba L.) et Pays gaumais 1-5, 24 (S. vimi- 
nalis?). 

3% Probablement le S. cinerea L., s. cendré. 
V. DL et ‘la grande gríséte, la “gr. noire ou fla- 
mande (importée de Flandre) servant à fabri- 
quer des vans (Pays gaumais, 42-3, 122). 

37 «Écorce plus foncée» W 736 (DL). La 
«noire sault» désigne le marsault à Vi ^34 
(Gloss. S'-Léger) et une variété d'osier dont 
l'écorce est nettement plus foncée que celle 
des autres espèces à Vi 38 (S. amygdalina L. ?, 
Pays gaumais 42-3, 122). 

?* Glose: «il y a le werk; on dit du —. C'est 
peut-étre une espéce de saule dont on fait des 
cerceaux pour baquets (cuvelles?)» A 1 (Em. 
Ouverleaux), 20. — Cf. FEW 17, 565, néerl. 
WERKHOUT ‘bois d'œuvre’ (Ath wérk; pour la 
perte du second élément, у. mnéerl. klaphout > 
liég. *clape, BTD 13, 180). 

? Glosé paradoxalement «qui dépérit». Plutôt 
‘résistant, vigoureux’, FEW 14, 131b vALERE. 

p. Saulaie ou saussaie.! 
1. "un saugoi'? sasa My 3 (14), 6 Gd | 

sósd Ph 45 (1.d.) | sóswe Th ‘51, 72; Ni 72 | 
sósdi S 19. 

2. ‘une sauçoie":? sóswéy Th 24. 
3. "une ѕацсоіге':“ «ène sauçwère» Ch ‘19. 
4. ‘une ѕаџс-іёге":? sósyér Ch 27 (M. Plumet). 

! Données  fragmentaires, généralement 
fournies pour désigner l'oseraie (v. not. 169) et 
qui ne paraissent s'appliquer précisément à la 
plantation de saules qu'à Th 72 et Ni 72. — 
Ajouter le lieu-dit ó sósya [-ELLU] D 72 (q. 53, 
sans commentaire). 

2 Issu de SALICÉTU (FEW 11, 102a et n. 36; 
RbPhH 29, 841-2). Terme ancien, fréquent en 
toponymie et qui subsiste quelquefois dans le 
langage courant (v. DAscC., Suppl. et Forêt 110; 
Capt 2; CorP.; DBR 5, 205; etc). 

3 Dérivé en -ETA (*SALICETA); synonyme de 
*sauswé, *sauci [-iciu], DBR 5, 205 (BAL). 
Ajouter FEW 11, 102a (afr. mfr. sauçoie, dp. 
13° s). 

^ V. Dasc., Suppl., *sauswére [-ORIA] Ch 7, 
^8, 27 (‘endroit où l’on cultive de jeunes saules 
pour récolter des baguettes destinées aux van- 
niers’); CARL2 (Ch ^19) et ajouter FEW, l.c. 

5 Comparer *saussiniéres [-INA + -ARIA], 
lieu-dit de Ch 2 (Dasc., Suppl.) et ajouter FEW 
11, 101b (avec Couzon sauzire f. ‘ѕашаіе’). 

ETHNOGRAPHIE-FOLKLORE: 1. Fabrication de 
sifflets. — Attestée à S 10, 36; Na 99; Ph ‘47 
(les šuflò se font avec le bois de saule’; 
у. BALLE, ‘avec la *doáce sau (s. marsault), les 
gamins faisaient des *chouflots'); D 25 (‘faire 
des Suflè avec du saule"), “26, “100, “108, 110 
(«saule blanc pour faire des ša/flë>); Ar 2 («en 
réalité, c'est avec le saule et le tilleul qu'on 
fait des sifflets»); Ma 15 ('avec du saule on 
fait des huflè'), 19 ("ауес le saule, on fait 
des huflè', id. pour le frêne), 20 (cf. not. 132 
SORBIER, ETHNOGRAPHIE), 39 ('avec le saule les 
enfants font des šuflè et des trompettes’), 46 
(«on fait des sifflets avec le lilas (Zasme) et le 
saule»); Ne ‘3, ^5 ("15 (les enfants) faisaient 
des šuflè avec du saule"); Vi 13 («les enfants 
font des sifflets avec les branches de la *s6 
рёіейѕе», v. ADD. a, ID, 16, 22 («la *só 
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pèteüse sert à faire des Suflè»). V. EMW H, 

306-308. 
2. Incantations au morceau de branche de 

saule (que l'on bat, avec le manche de son 

canif, pour en détacher l'écorce en vue de 

confectionner un sifflet): «ils (les enfants) 

tapent sur le bois placé sur leur genou en 

scandant: “Dji l'adjéce à sint Lino | On p'tit- 
y-ome qu'ést su lès sós | Qui dit qu'i ploüche, 
qui dit qu'i nive, | Qui Г bon Dju m'avóye 

one béle trompéte», 'Je l'adresse à saint Léo- 

nard | Un petit homme qui est sur les saus | 

Qui dit qu'il pleuve, qui dit qu'il neige, | Que 
le bon Dieu m'envoie une belle trompette’ 

Ma 39 («trompetter se dit *turluté»); — sá sa 

malina! | si te n vé né fü à premi kó | dje t 

меё le kó è t tap à | ём "saus saus moulin-al 
(ou '-ard'? ‘moulinet') | si tu ne viens pas 

hors au premier coup | je te tords le cou et te 
tape dans l'eau! В 2; — «en battant l'écorce 

l'enfant chante: ‘dècole, décole, la sô 

рёіейѕе! Dj'à mó Г muté» ‘décolle, décolle la 

saus péteuse! J'ai mal le (au) genou' Vi 22. — 

Cf. Folk. Stavelot-Malmedy 16, 16-21 et PSR 

5. 91-2 (Lyre malm.); Glain et Salm 4, 49 

(B 4 [Ville-du-Bois]; BSW 49, 182 (Coo). 

ainsi que les formulettes fr. enregistrées par 
BTD 7, 48 (d'après RIFI XI, 18); ZÉLIQZ. et 

ALCB. — V. not. 132 SORBIER, ETHNOGRAPHIE- 
FOLKLORE 2. 

168. OSIER (carte 85) 

Q.G. 47 «un saule (espéces?), de l'osier; une oseraie».! 

Proches dans la réalité populaire (aspect, 

habitat, usages...) et juxtaposées dans l'intitulé 
de la question, les deux notions saule et osier 
(variété vanniére, flexible et de petite taille, 

TLF) ne sont pas toujours nettement dissociées 
par les témoins et leur chevauchement occa- 

sionnel engendre quelquefois l'équivoque. V. 
not. 167 SAULE, introd. À l'exception de quel- 

ques points lacunaires (particuliérement à l'est)? 
et des aires plus ou moins bien circonscrites de 

*bilisse(s) et variantes (C; Mo), *biyétes (D; S, 

Mo), *wites (E; Ni nord), des dérivés de l'abfrq. 

*HARD (B; Ni, Na nord, W ouest, et B^ à Pex- 

tréme ouest) et de "saule! (F; B centre et Vi sud, 

qu’on ne signale que s'il est unique), Pensem- 

ble du domaine conserve l'ancien collectif 
'osiére(s)' (A, n. 4-9) et 'os-elle' (A^, n. 10) 

concurrencés sporadiquement par le régressif 
masculin 'osier' (A^, n. 11). Les types A-E, 
généralement pluriel, peuvent aussi désigner 

l'oseraie (not. 169). On indique en italique dans 
le tableau les endroits où ГЕН les fournit au 
singulier, sans toutefois toujours préciser s'ils 
s'appliquent alors à la plante d'osier ou à la tige 

servant de lien.? Sous autres réponses, quelques 
espèces (régionales) du genre (v. n. 20-24). 

Ф ALF 955; ALCB 569; BRUN., Enq. 1119; 

BABIN, Arg. 602; G. STEPHAN, Die Bezeichnun- 

gen der Weide im Galloromanischen, Giessener 

Beitráge zur Romanischen Philologie 5, Gies- 
sen, 1921; J. FELLER, La famille du mot 

«osier». Étude étymologique et toponymique, 
BTD 7, 23-115. ; 

A. 'osiere(s)'* *wézire(s), *wa-, *wi-? 
wézir D 25, 30, 34, 58 (ou di-), 64, 72, 81, 

^91, ^100. («wézires»), 101; W 1, 10, 13, 30, 

35, ‘36, ‘39, ‘42, ‘56, 63 (we-), 66; Н 2, 8, 
^23, 28, 38 (Soliéres), ‘42 (ou à-), 46-53, 67- 

69; L 1, 29, 35, 39 (we), 45, "50, 61, 66, 85, 

87, ‘90, ‘99, 101, 706, 113, 114, 116; Ve L, 

26, 31, 35, 38, 39, 41, 42, 43, /45, 47; Ma 2- 

4 (v. not. 167 SAULE, œ II B 17 a), 9, 12, 714, 

19, 20, 24-35, 46, 51, 53 (ou à-), ‘54; B 2, 3, 

4 (J.H. 72 (t. rare; importé), ‘14, 21 (Rou- 

mont); Ne 4, ‘5 | wa- Na 101, 120, 129; 
D 15, 46, 73; Ma 1, 27, 36, 39, 40, 42, 43, 

'50; B 21,27; Ne 9, 26 | wi-6 H 21,27; Ve 32, 

34 || *wezi(s), -i? wéi L 4 (4) 7, 14 
CI(h))? 19 (ou -ir), 43, 94; Ve 6 (ou à-, 
"manne d' =?) | -i L 2, “3 (-ih);8 Ve 8, 24 || 
*ózire(s), *oü-, *0-...: ózïr To 2 (d z 6-), 94 
(ó-); Ar 7 (Ch. Gaspar, M. Piron); D 40, 

68, 84, 94, 96; 110, 113, 120, 123, “129, 

132, 136; H 1; Ne 37, 42, 44 (v. n. 4); My 1 

(H. Cunibert), 2, 3, 62 В 7; Ne 11, 14 (dé 

(h)ó-, Arville; dé 6-, Lorcy), 15, 16, 20 (d l 
ó-; dé д-), 22, ‘23,24, 31, 32, /38, 43, 44, 51, 

57.65, 69; Vi 2, 6 | ózir Ne ‘70 | ézir H 739 | 
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-Er To 73 || dzir D 38 (A. Robert, J. Nollet) | ar- 
Н 726, 37 || òzïr No 3 (d z 0-); To 7, 27 (d l o-; 
d z 0-), 37 (ou -ir); A 7, 12 (d z ò-); S6; Ni 33; 
H 38 (Gives) | ozí,r A 710 || uozīr Vi 35 (syn. 
A) || ozir To 48 (d z ~) || *ózére(s), *о-...: 
ózér Ch 72; Na 69, 79, 99, 127; Ph 16,42, “47 
(ó"-); D 7| -à Na 19, 49, 112, 130; Ph 33, 53; 
D 36 | &- Na 44, 109, 116 (о"-, J.H), 135 || 
òzèr Ch “54, 61; Na 84, 107; Ph 15 (ou -ër), 
37, 69 | -ër Ph 45 || ózér Na 1 || *ozeáüres: 
òzëèr H ‘36 || *ozéres: òzér To 13 (d z ~) || 
*ojére(s), -éres: òzèr Th 752, 54, 55, 62 | -ër 
Mo 58; Ch 27 (ou ózyér, abbé Plumet); Th 25, 
43, 51, 73 || òžér Ch 16, 26; Th 5, 14, 29, 46, 
^61 || *óziére(s), ‘o-, -iére(s), -iere(s)...: 
ózyér Ph 81 | ó- To 1 (d z ózyér; A 37; 1 
(ou ò-, syn. D) | -ër Ph 54, 79, 84; Ar 2 || 
òzyèr А 1, 20, 50; Mo 1, 29: S 13; Ch 28, 
63, 64; Th 24, 53, 72; Ni 90, 112 (-&r); Ph б, 
^11, 86 | -ièr A 28 | -yér A 713, 55 (èd z o-), 
60; Mo ‘77 (ou -yér); S 728, 31 (syn. D); Ch 
4, 33 (abbé Plumet); Th 82 (syn. A”) || òzyér 
To 71, 772, 99; Mo 44 (v. D), 79; S 70 (syn. 
B^), 19, 29, 36, 37; Th ‘2 | -pér Ni 36 (-;yèr, q. 
168) | «osieres» То ‘36 || ózyer B 33; Ne 33, 
39, 47, 50, 63 (Nivelet); Vi 8, 13-16, 21,22, 
25 | u- B 28 | ò- To 39 (syn. A^, B^, 757, 
А 44 (ën ò-); Mo 9 (id); Ch ^79; Ne 76 || 
*ozi;re: Ozi,r To 24, 73. 

А”. 'oselle': *ozi,le: о2ї A 2.10 
A”. 'osier':!! +021, *o-...: ózï No 1 (d l ózi); 

To 94 (id); Ph 54; D 73; My / (A. Lerho) | -ï, 
Vi 18 | -yé Ne 49, 63, 76 (Louftémont) | -yé 
Vi 37 | ózyé Th 82 | «osier» Vi ‘42 | uózī Vi 35 
(syn. A) || òzï B 6 (banse d^ =") | -fe A 12 | 
-y А 752 | -yè Ni 72 (syn. D) | -yé To 39 (syn. 
A, В’); А 44 ("de V^"). 

B. a. *hárdéye(s), -éye(s), *ar-...:'^ hárdéy 
W 736 | hárdzy W 21 | -éy W ‘32, 45, 59, 63 || 
årdēy Ni 19, 20 (ou órd-) | -èy W 3 | дгаёу 
Ni 28 (ou ó"rdéy), 45 (de ó-), 61, 80, 85, 93, 
“97, 102; Na 6, 19, 20, 22, 23, 30, 59 | фга- 
Ni 98 (ou c-) | -ëy Ni 6, '9 | -ëy Ni 17 (et 
crdéyi)? || b. *árdeüres, -ёгеѕ...:!* ¿rder 
Ni 38, 107 (-@r), 112 (id.; ou ¿rdür) | -èr Ni 39 
| -ur Ch 4 (q. 168). 

В”. *archéle(s)...:? arsel No 1; To 13 (d ~), 
28, 36 (-el), 37 ("ипе souche d’ ~"), 58, ‘71, 
78 (à-); А 20, 732, 50, ‘52; Mo 17; S 70 (syn. 
A, A) | -yèl To 39 (sg. et pl; syn. A, A^) | 

-èl To 43 | -iyél A 28 | -él To 2 (d z ~) | -éèl A 
^10, 12 | -él To 6 (dez ~) | -èl To 94 | агї, ёп 
To 48 (d z ~) || arsèl Mo 770 (d z ~). | 

C. *bilisse(s), -iches...:^ bilis Mo 20, “29 | 
bè- Mo 42 (dèl ~) | bê- Mo 41 (G. Jénart) || 
biliš Mo 37 | (è)bè- Mo 64 (dez ~). 

D. “biyètes:!!? biyèt Mo 17, 23, 44 (mieux 
que A), 70; S 1, 26, 31; Ni 72 (syn. A). 

E. *wites...:5 wit Ni 5, 6, 11, 26 | wet 
Ni ^14 | wèt Ni 2. 

F. «saule».!? "saus': S 29; Ph 61; L ^8; B 22, 
30 (dol sa), 32 (id); Vi 36 (d la só), 38 (dé la 
só, Em. Jacques), 43, 46. 

Autres réponses: 1. "du" *boussó: baue 
Th 25.9 — 2, *vévroü: vèvra S 192! — 3. 
*gravó: gravó Vi 38.2? — 4. ‘queue de renard": 
ku d rénàr Vi 38.2 — 5. 'romarin': romaré 
Vi 38.24 

' Autre question consultée: Q.G. 168 «jonc». 
? «Inc.» Ne 60, Vi 13 (oü l'on répond toute- 

fois *óziére). — Quelques lacunes probablement 
factices en certains points (notamment Ve 40, 
v. *ózire, DFL et BSW 44, 517). 

3 ‘lien d'osier' ou ‘(fine) tige ou baguette de 
bois flexible (coudrier, bouleau..)': type A: L 1 
(«tige»), 7 («un brin d'osier»); Ma 46 
(«baguette»); Ne 16 («tige ou osier»); ajouter ó 
wézir ‘buisson d'osier' et in w. ‘brindille 
d'osier’ H 777 (M. Launay) et comparer ‘une 
"wl ‘un brin do. et ‘des *w.' “de Го’ à 
Lognoul, hameau de H ^77 (enq. pers., 1979). 
V. REM., Parler; BASTIN, Plantes; TOUSSAINT 
Ctwértcher one ôzíre ‘tordre (torcher) une 
baguette d'o.)... FEW 15/1, 24b (mfr. frm. 
osiere “branche d'osier’, 13*-16* s.). — type B: 
Ni 17 («tiges»); W 21 («branche d'o.»); — type 
B: To 71 («branche de saule, coupe de 2 
ans»); A 50 («branche(s) d'o. sg. et pl. 
opposé à A qui désigne la souche»), 752 
(«branche d'o.»); S 10 («lien ou jet d'o.»), v. 
not. 181 HART, D 1 et ci-dessous, n. 15. 

^ L'origine d'osier et de ses congénères a 
été discutée à plusieurs reprises. WARTBURG, 
RLiR 31, 32-34 et FEW 15/1, 24-25 AUSERIA, 
n. 2, écarte les propositions étymologiques 
antérieures et invoque, en raison de l'ar- 
chaisme du féminin osiére, un abfrq. » mlt. 
AUSERIA (reconstruction *AUS-ARIA), d'une 
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base collective *ALIS-ARIA 'aune' et, par trans- 
position sémantique, ‘bocage prés des cours 
d’eau”, puis ‘arbre poussant dans les bocages'. 
Il n'opte pas directement pour l'abfrq. *ALISA 
(> alsa > ausa) ‘aune’ soutenu par Feller (BTD 
7, 23-49) qui se heurte alors à l'opinion selon 
laquelle *ALISA (ou *ALIRA, v. J. JUD, Archiv 
für das Studium der Neueren Sprachen und 
Literaturen 121, 76 sv.; BLOCH-WARTBURG, 
1968) aurait donné le frangais aune (par altéra- 
tion en *ALINU sous l'influence de noms d'ar- 
bres comme fraxinu ‘frêne’, сағріпи ‘charme’, 
cf. Etym. Wartb., 258 et 15/1, 14b *ALISA) et 
que la réhabilitation définitive du latin ALNUS 
> fr. aune grâce aux démonstrations de REMA- 
CLE permet de valider (v. RLiR 36, 305-310; 
Hommage à J. Séguy, t. 2, 299-306 et PFISTER, 
RLiR 37, 135, 141-3). La dérivation de sens 
'aune' > 'saule, osier' trouverait sa motivation 
dans la similitude d'habitat des deux espèces 
(bord de l'eau). — PHONÉTIQUE: 1. Zone diph- 
tonguée (au > wè...) en réduction par rapport à 
ALW 1, c. 67 OSER. Remarquer le traitement 
liégeois de Ma 51 (où l'on attendrait wa-, 
FRANCARD, Tenn. 108) et v. n. 9 (My 75-6). — 
2. Évolution z > ž, cf. REMACLE, h? 397, n. 2. — 
3. Traitement du suffixe -ARIA, cf. ALW 1, 
С. 79 POUSSIÈRE; ALW 5, not. 42, с. 17 FUMÉE 
(type 'fum-iére')... — VARIANTES ET ADDITIONS: 
*wazire Na “128 (LÉON); *ózíre To 7 (MAES); 
Ne 66 (DW 27, 119); Vi ‘5 (Mass.); *ózére 
(PiRs2 [uniquement *on- PIRS.!], LÉON); 
*ójére Ch 16 (CARL2); *ójére (DEPR.-NOP., 
syn. *osiére; DASC., Forêt [aussi ‘tige’ et ‘ose- 
roue Ir *óziére (WASLET); *oziére Th 24 (DBR 
5, 205); Ni 1 (Сорр.); Vi “19 (BSW 37, 212; 
Ósièr, 41, 191). = PRÉCISIONS: "ип! fótéy d 
ozyér Mo ‘29; dè z ózyér pu fé dé manók 
‘mannes’ S 728; -- dé mát ‘mandes, mannes’ S 
29; dé z ózir po fé dé bós H 38 (Gives); ózir du 
wan po waner '-- de van pour vanner’ My 1; 
Ózyér pu für lè pene Ne 63 (Nivelet); -- dé 
pèni Vi 22; — il s'agit bien de «la plante» (et 
non de la tige) à Th 82; «on la plante» Vi 21. 
— DISTINCTIONS: gèn, brun, vèrdas ‘jaune, 
brun, vérdátre' Н 69; li gèn è | vèt uzīr Ча 
jaune et la verte osiëre' H 37; Мас, ruč ôzir 
D 120; Мак, rc, gris дтїг Ve 44 (syn. sa d và 
"ваше de van’); *blanke ôzîre (pour mannes, 

*grîze ô., chaises), *neüre ô. ou *sávadje ô., 

*rotche ô. My 1 (et My 4?, H. Cunibert); i ñ a 
li ğan ôzër è li gris, syn. li lók fuy "la longue 
feuille’ D 36; dé fráké wazir "дез franches oi. 
osier planté dans le jardin, opposé à sóvacé 
w. (ou só-) Ma 39. 

? Rectifier, FEW 15/1, 24a, les formes de 
Din. (*oá-) et Giv. (*ó-, WASLET), ainsi que 
Neufch. nam. wazir en -ir, et v. DL, DFL; DSt 
(aujourd'hui à Ve 38, osier = *wèzfre), Not: 
Wis.; FRANCARD (v. *ozié). Remarquer Houz. 
^wézire ‘manche du fouet tressé', comparer 
Gaz., Élev. 74: manche du fouet an-n- -órdéyes 
‘osier tressé' et ALW 9, 230a (manche du fouet 
en *mèspli ‘néflier'). 

6 Umlaut de la voyelle atone è > i devant 
tonique i, traitement caractéristique de Ve 32 et 
environs et analogique en hutois (fermeture 
wé- > wi-). Cf. ÉL., DBR 2, 66-7; BTD 37,3 
et REM., Différ. $ 43. 

7 Perte du r final caractéristique du nord-est 
liégeois-verviétois, interprété erronément comme 
un masculin par FEW 15/1, 24b (d'aprés LoBET 
et BDW 2, 20). Porter 24a et v. DFL; BTD 7, 
29; BSW 10, 275 (Voc. tonn.); BELLEFLAMME 
[L 31]. 

* Altération par hypercorrectisme (r > h, 
REM. А2, 104) ou par analogie avec certains 
termes en -ICE (DFL; REM., Л?, 67-8; ALW 8, 
not. 90 PERDRIX; 121 FOURMI...). 

э Dénasalisation complète à My ‘5-6, où 
BASTIN (BSW 50, 581 et Plantes $ 35) enregis- 
tre encore la semi-nasale *ó"zíre ‘petite 
baguette de bouleau qui sert à fixer les *stom- 
bes |longue baguette de coudrier, de sorbier... 
servant à assujettir le revétement de chaume 
sur les toits ou sur les murs de pignon]' (Vox 
Rom. 11, 175; FEW 12, 269a STÍMÜLUS). 

!? V. ozil (J.H., cah. A 2, 1923) et FEW, l.c. 
25a (afr. oselle f. ‘osier’ (...) Flandr. osil m. 
d'aprés VERMESSE, mais HÉC. osile f., syn. 
osiére "o. propre à lier’). Comparer ALW 1, с. 
31 ÉCHELLE; c. 87 RUELLE; ALW 5, not. 86 BRE- 
TELLES, etc. 

! Régressif du collectif féminin osière, 
qu'il concurrence dés la fin du 12* s. dans la 
langue écrite sous l'influence des noms d'ar- 
bres en -ARIU (peuplier...), FEW Lc., 24b-25a. 
— Opposé à "les оѕіёгеѕ' То 39 (A). V. Scius 
(tózír, mi FRANCARD, *ozié; ... et not. 169 
OSERAIE. 
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12 Dérivé de l'abfrq. *HARD “lien tordu' + 
-ATA. Cf. FEW 16, 153a; BTD 31, 265 (ajouter 
*aurdéye ‘osier’ Ni 28) et not. 181 HART, À 3. 

13 Glosé: «la plante». Surdérivé masculin en 
-ATA-ARIU. Ajouter FEW, l.c. et comparer 

*hardí [-ARIU], t. de vann., ‘boucle d'osier non 

écorcé («sau varte») dans laquelle on glisse les 

branches de l'armature du van ou de la cor- 

beille', FEW 1.с., 153a (d'après Pays gaumais 

3, 10; 4-5, 28, 30 et DBR 11, 161). 
14 Dérivé en -URA. Cf. FEW Lc., 153b (Nivel- 

les ardure f. ‘osier’, syn. oziére COPP., absent de 

ГЕН) et not. 181 HART, А 4 et n. 8 pour Ni 38, 

39. — V. aussi, q. 168, dez árdér ‘tiges de jonc 

ou roseau' Ni 38 et la définition ‘sorte de jonc 

plus grand qu'emploient les vanniers’ Ni 39. 

15 Précisions: «à écorce jaunâtre» Mo 17 (v. 

D, n. 17); le terme fait l'objet d'une «pronon- 

ciation spéciale, difficile à écrire» To 736. 

Dérivé de l'ouest *HARD + -ICELLA “Пеп 
d'osier' (ou ‘tige flexible’ de saule, coudrier, 

frêne, jonc...), puis ‘osier’. Cf. FEW Lc., 153b 

et n. 10; ALW 1, p. 60 (variante de To 43) et 

not. 181 HART, А 5. — Pour ‘archèle ‘hart, lien” 

et expression figurée à partir de ce sens, v. not. 

181 HART, n. 9. 
16 «Terme des environs» d'après le témoin 

de Mo 64; les liens dans les balais de genêt 

sont dé bilis Mo 37 (q. 111 — V. biliche ‘osier’, 

DELM.: belisse, SIG. (‘osier blanc’), Em. LAU- 

RENT [Mo 41] (‘fine branche de saule, trés 

flexible, au bout de laquelle les gamins piquent 

une boule de terre glaise ou un peupeugne 

(‘semence’) de pomme de terre, qu'ils lancent 

avec force dans l'air), de là la proposition de 

tirer, par motivation métonymique, le nom de 

l'osier.de celui de cette sorte de fronde (FEW 

1, 222b BALLISTA *machine de guerre à lancer 

des projectiles”, mfr. nfr. baliste). Comparer, 

dans le méme ordre d'idée, les noms du sureau 
dérivés de ceux de la canonnière, not. 170 

SUREAU, autres réponses, n. 24-29 et ETHNO- 
GRAPHIE 1). 

17 Précisions: se distingue de В” par son 
«écorce verdâtre» Mo 17 (v. n. 15); par fé dé 

mát “pour faire des mandes' S 726. Cf. DELM.; 

Sic.; DEPR.-NoP.; Dasc., Suppl. (lieu-dit Mo 

^81; id. HAUST, Top.). Syn. de A à S 1, selon 

Ling. pic. 29, 17. V. not. 167 SAULE, ADD. a П 

A4cetn. 11. 

18 HuBscHMID, FEW 21, 68a, propose de 
voir dans Wavre wétr f. ‘osier’ (ALF 955 p. 

199) la méme origine que le fr. osier + suffixe 

germanique Ar (comparer all. halster ‘laurier’, 

mnéerl. héster ‘hêtre’, STEPHAN 60). 

19 L'Enquête a rarement permis de détermi- 

ner si '(blanc) saus’, '(rouge) saus', etc. dési- 

gnent des variétés de saule ou proprement 

Гоѕіег. On note ici les emplois assurés de 

"saus, saule’ ‘osier’: dol sâ B 22 (‘de l'osier', 

J.H.); ‘rouge s.', syn. ózir, wè- Ma 53; róc sa 

Ve 31 (‘osier’). V. not. 167 SAULE, ADD. a H 

12, 13, 21. 
20 Défini «osier sauvage mais plus fin». 

Correspond sans doute à boursaut, FEW 11, 

102a sALIx (mfr. boursaul m. ‘salix caprea’, 
depuis le 15° s.). GAMILLSCHEG, ZRP 40, 142, 

voit dans borsaut, bour- ('bon-s.") un euphé- 

misme pour mar-saut 'male saus', arbre de 

malheur (11, 103b), tandis que LACHER, Fran- 

cais moderne 21, 300, imagine une influence 

de marsault sur des formes anciennes bossauz 

"bois + saus! > borsaus (et euphémisme subsé- 

quent). Autres propositions étymologiques 

dans STEPHAN, 40-41, n. 3. V. bórsé et varian- 
tes, DEBRIE et boussau ‘s. marsault (...)' , Ling. 

pic. 26, 5. 

21 Le FEW range successivement le wal- 

lon. vaivroux m. 'salix purpurea’ (1788 

['marceau à écorce verdátre'], d'après RIFI 

11, 54) 17, 563a fl. wERFHOUT et 21, 68a (id. 

+ Braine-le-Comte vèvroü BWall 12, 53 

[espèce d'osier de qualité inférieure et de cou- 

leur plus foncée que l'osier ordinaire (...)]) 

oü est signalé le rapprochement de Haust, 

BWall 11, 90, avec verveux 'filet de péche 

dont les mailles passent autour d'un cercle 

d'osier (pour ce terme, v. ALW 8, not. 194, 

5°, n. 16). Ce rapprochement serait «un mirage» 

pour Herbillon, DW 12, 48-9 (s.v. vevroûtes 

*broussailles') qui propose de rattacher le terme 

à 14, 92a gaul. *WABERO-. V. aussi DW 17, 133 

et BALD., Étym. 4120. 
2 Défini «osier le long des berges». V. 

*gravó ‘osier non cultivé, poussant dans le 

sable des berges des ruisseaux et des rivières; 

brins nombreux, fins, flexibles, sur une méme 

souche; apprécié des «camps volants» [bohé- 
miens = non péjoratif] Pays gaum. 42-3, 122 

(v. FEW 2, 161b cAMPUS et DW 21-22, 277 
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pour ce t.). — Dérivé probablement de *GRAVA, 
FEW 4, 256a et n. 10 (nfr. gravange, -elange 
‘salix viminalis’, 18° - 19° s.) et STEPHAN 45 
(gravelin). 

2 «Espèce d'osier (salix viminalis) rustique 
et peu exigeant (...), plantée dans la région de 
Saint-Mard; [variété] toujours désignée en fr. 
(syn. romarin), de bonne qualité et d'un travail 

particulièrement facile», Pays gaumais 1-5, 
24; 42-3, 122. Cf. FEW 2, 531b CAUDA et n. 60 
(Vosges quœ de renard). Autres dénominations 
métaphoriques du lycopode (PSR 2, 64), de la 
prêle, de l'amaranthe, de l'achilée, etc., 2, 
530b-531a et 16, 689a REGINHART. 

24 Synonyme de 4, v. n. 23. — Ajouter FEW 
10, 488a ROSMARINUS (frm. saule romarinet). 

169. OSERAIE 

Q.G. 47 «un saule (espèces?), de l'osier; une oseraie». 

Relativement peu de réponses (y compris 
en Gaume [Saint-Mard et environs] oà la van- 
nerie d'osier était réputée, Pays gaumais 
42-43, 123 et carte 128-9) et des lacunes 
explicitement notifiées, le terme français 
étant sans doute souvent perçu comme techni- 
que. On observera: 1. la conservation du sin- 
gulier 'osiére' (А D, comparativement à ‘osiè- 
res! ‘osier’ (not. 168, A); 2. les formations 
dérivées, parfois analogiques ou calquées du 
frangais (II-VIII) et dont la base féminine 
"osiére' ou masculine 'osier' n'est pas discer- 
nable dans tous les cas (v. FEW 15/1, 25a 
[commentaire]); 3. la réduction des aires des 
collectifs B, C par rapport aux simples dési- 
gnant l'osier (v. not. 168, C, D); 4. les syn- 
tagmes déterminés, non spécifiques (D). Voir 
aussi not. 167 SAULE, ADD. В saulaie, n. 1. 

* ALCB 569. 

A. I. 'une (parfois des, les) osiére(s)':? To 58 
(дгуёг), 78 (Ozyér), 99; A 37, 44, “52 (ozyér), 
60; Mo 9, 44, 64 (Ozyér); Ch 33, 61; Th 72; 
Na 19, 109, 130; Ph 54, 61 (ózyér); D ^1 (dizir, 
A. Lebrun); Н 42; L 106; Vi 721. 

П. uni *wéeziri? weziri D 30, 58; H 69; L 1 
(СІ. Déom); Ma 46. 

Ш. a. ‘une (parfois des)' *weziréye, -éye(s), 
*wa-...:* wéziréy L 66 | -èy Ma 2 | -iy D 101 | 
wa- Na 129 (pl); Ma 36 | &ziriy D 38 (A. 
Robert) | ozériy Ph 15 || b. "опе" *óz'ríye...? 
ózriy D 73 | ös- Ar 1? 

IV. Tune" *wezir'réye...:? wezirréy L 1 (CI. 
Déom) | -iy H 53 | ózër,ïy Ph 33 | -érriy Ph 53 
| Art, Ph 42. 

V. "une! *ouóz'lire:? aiózlir Vi 35. 
VI. 'une' osinyér? A ‘13. 

VII. "un" *oziérwó, *oziroü:? ozyérwó A “20, 
28 | ozir A 7. 
УШ. ‘une os(i)eraie': ozyéré A 44? | ózré 

No 1 | ózréy Ni 1 (ou -ёу?). 
В. 'une' *bilissiére...:'? bilisyèr Mo ‘29 | 

bê- Мо 41 | bélisyér Mo 42. 
C. 'un' "big, *biy'-...:! bilti Ni 72 | -čé 

Mo 37 | biytï Mo 17 | biy- S 31 | bir'tyé S 1. 
D." a. ‘un champ d’osiers': No 3; To 27, 

36 (ká), ‘57 (id), 71; D 81; L 14 (рок), 85; 
Ve 34 (cà); Ne 20, 69; Vi 37 || b. "une, la terre 
d' (aux) oi Th 5; L 4, 39 || c. ‘un parc d'o.*: 
parc&... To 24 | parką... To 94 || "un plantis 
d'o.':!4 pláti... Vi 38 || d. "un plant d'o.*: рій... 
Ar 1 || e. ‘une place aux oi: plès à... L “90 || f. 
‘un bois d'o.': To 28; Ni 20, 98; H 37; My 2 || 
g. "pépinière d'o.': pépifiér... Na 135 || h. "une 
masse d'arbres aux o.*: ... mas d âp a z... Mo 1. 

! Passim de No à Vi. — «Pas d'oseraie» L 113 
(Lincé); «rien pour oseraie» L 114. — Noter 
qu'en de nombreux points, non repris systé- 
matiquement ici, le collectif peut désigner 
l'oseraie (v. par exemple ‘des osières' ‘des 
oseraies’ To 78; '*as (aux)-o.' To 99; "des oi 
А 60; "dans les o.' Na 109, 130 et */és ójéres 
Ch “19, CARL, ainsi que ВТР” 7, 103 [B ^31], 
les relevés toponymiques et les dictionnaires 
régionaux). 

2 FEW 15/1, 24b AUSERIA (mfr. ouziére 
*oseraie', etc.); DL (tine wézíre 2. ‘une ose- 
raie’), DFL, et LEPOINT ('allez-(vous) en 
cueillir une *archéle ‘brin’ dans F *osiére"); 
DUFRANE [Mo 44], *osiére *oseraie' (et *biye- 
tes ‘champs de joncs’), DEPR.-NOP., *in.ne 
ojére ‘oseraie’; DASC., Forêt, id. 
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3 Glosé «arbre?» Ma 46. Dérivé en -ARIU de 
*wézire. Cf. DFL («quelquefois ton wèzíri L») 

et FEW, l.c. (mfr. ozery, m., 1357). 

^ Dérivé en -IA de 'osiére'. Cf. DFL (et F 
*wéz'réye, synonyme ‘terre de *wèzfres'; id. 

GOTHIER, synonyme «wézi»). 
5 Procédent probablement d’'osier' ou 

influence du frangais. V. not. 168 OSIER, À pour 
D 73 (wazir). 

6 Littéralement "osiér-erie' (-ERIA). V. DFL. 
7 Type correspondant à 'osel-iére' ou for- 

mation analogique sur d'autres termes en 
"-eliére' (roseliére...). 

8 Cf. BTD 7, 113 (forme ancienne de 
Ve '17: wézenier 1550, wézenie 1570, -ière 

1670, etc.) et comparer not. 167 sAULE, ADD. 

B, n. 5 (saussinière). 

9 Collectif -Ёто (v. ALW 1, c. 91 soir; 100 
vorr; ALW 4, not. 12 TOIT, etc. pour le traite- 

ment de la voyelle et REM., Différ. 67-9). Com- 
parer ozirdi (COTT.) et v. FOLKLORE. 

10 Dérivé en -ARIA, v. not. 168 OSIER, C, n. 16. 
п Défini «plantation de biyè» Mo 17 

(cf. not. 168 OSIER, D, n. 17). Le terme biltié, 

biyé- est «borain» selon Sic. V. *biy'ti S 732 

(DEPR.-NoP.; Dasc., Forêt); *biy'tí S 1, 40, 

Th ‘17 (Dasc., Suppl. 280) mais *bitié S I 
(ibid. 50). Autres formes dans HÉC., DAUBY... 

12 V. not. ] TERRE; not. 55 BOIS, et comp. les 

types de D à ceux de la not. 38 LIEU COUVERT 

DE RONCES, H. 
13 Compléments: "champ d'osier' s'emploie 

à Bachy (France) d'après le témoin de To 73; 

*bokét d' wèzís L 14, v. DFL et TERRE (de cul- 

ture), vol. ultérieur. 

^ V. *èl planti d’ saus ‘le plantis de saules, 

oseraie', Pays gaumais 1-5, 24; 42-3, 121 et 

FEW 9, 23a PLANTARE. — Aussi 'plantis' 

‘plantation d'arbres', not. 176 TAILLIS, n. 13 

(29). 

FOLKLORE: chanson ancienne. 
y àvwò n-grâ mé à nò z-yèlwó / k èl 

ràkròstwò tu lè gra pé du z-yélwó | tra la la... 

/ él évwi s fiy é kumisiyô / ké du kàfœ è du 

kàrbó 'y avait une grand-mère à notre osier-oi 

/ qui (qu'elle) raccrochait tous les grands-pères 

de l'o. / tra la la... / elle envoie sa fille en com- 

mission / chercher (quérir) du café et du char- 

bon’ A 20. V. A VII, n. 9. 

170. SUREAU (carte 86) 

Q G. 52 «le sureau; l'hiéble», complétée par 53 «du bois de sureau, les enfants font des 

sifflets, des canonnières et des seringuettes» et 1403 «la moelle des os; la moelle du sureau». 

Les témoins confondent quelquefois le 

sureau noir (Sambucus nigra L.), que les ques- 

tions visaient en priorité, avec le sureau à grap- 

pes portant des baies rouges (S. racemosa L.), 

moins commun en nos régions, et, plus rare- 

ment, avec l'hiéble (v. not. 171).! Une diffé- 

renciation d'emploi s'opére en divers points où 

deux désignations entrent en concurrence, 
l'une s'appliquant alors à l'arbre (ou au bois) 

et l'autre aux feuilles ou aux fleurs dont on fait 
de la tisane ? 
Comme le fr. sureau (diminutif de Гай. 

seü(r)) les formes belgo-romanes *sa(w)our, 

-ôr, -eur, -yôr... (type ID), *sawouri, -houri, 

-yuri et *sawéri (type Ш), *sárf, -ia, -an (type 

IV) posent le probléme de r adventice qui a 

donné lieu à des interprétations diverses (v. n. 

10). Ces réalisations régnent au sud de l'impor- 

tante zone transversale oü SABÜCU aboutit d'une 

part à *sa(w)ou, -(y)ou, -(h)ou au nord-est, 

*sa(y)u, -(h)u à l'est et au centre, *ѕё(уји... à 

l'ouest (v. n. 4), et d'autre part à *saw (dans l'ex- 

tréme est; v. n. 5; comparer ALW 1, с. 66 MUR et 

ce vol. not. 148 MORE (d'une noisette)), et subit 

en son centre (nam., brab.) l'infiltration de for- 

mations en -s-, -z- (types IV 1 b et 2 b, b?) 

dérivées de *sABÜCEU (cf. fr. suseau et v. n. 12, 

14, 16). L'ardennais méridional et le gaumais 

connaissent, comme le lorrain et le vosgien, le 

diminutif ságnon, *chá- et variantes (v. n. 19-23). 

La q. 1403 enregistre des emprunts au fr? 

La carte ne signale les dérivés métonymiques 

du sureau d'après le nom de la canonnière que 

s'ils. sont fournis comme réponse unique 

(v. autres réponses et ETHNOGRAPHIE 1). 

En ADD., des traductions d'ombelle, de 

baie, de «thé» de sureau. Documentation eth- 

nographique et folklorique fragmentaire. 
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ALF 1270; ALPic. 251; ALCB 772; ALLR 
126; BRUN., Enq. 1518; BABIN, Arg. 769. 

І. 1. a. *sawou, -you, -hou, *sa.ou...:* sawu 
Ni 729 (ou sau, q. 53), 98 (ou ba, “102; 
Na 84,99 (-.-. q. 53), (103; W “8 (-„-), 10 (ou 
sau), 13, 30, 732 (ou sau, sadi), 35 (q. 53, 
1403), 736, 739-42 (q. 53), “45, 752, ‘73; 
H 723 (q. 53), 26, "36 (q. 53), 38 (Gives), 739, 
^66 (q. 53); L 1, 2 (ou ba, q. 1403), 4-14, 717, 
26, 29 (ou sam, q. 1403), ^32 (q. 53, 1403), 
733 (ou -yu), 43, "50 (ou -yai), 85, "90, 94 (ou 
sau, q. 1403), 7100, 101 (-,-; sau, q. 53), 106, 
108 (-„-), 113 (q. 53), 114 (-„- ou -yæ); Ve 1, 
2 (Aubin), “4 (Saint-Jean-Sart), “15, 716, 24- 
31 (ou sau), 32 (q. 1403), "36 (Creppe), 38, 40 
(ville, J. Eubelen), 41, "43 (saw, q. 53); B 8 
(ou -hu, q. 53) | -ŭ Ni 20 (Ardevoor: -&) || 
sayu L 61, “64, 66 (sau, q. 1403) || sahu Ve 8, 
37 (syn. a^), 40 (Challes, Lodomez), 44 ('bois 
de s.', q. 53), “46 (q. 53), 47; Ma 1 (q. 1403); 
B 2,4,5,7 || sau Ni 17 (ou -wai, q. 1403), 19, 
28 (q. 53, 1403), 751, 85 («plutôt se-», q. 53); 
Ма 6, 19, 20, 30, 49, 79 (ou -wu, q. 53, J.H), 
104; W 1,3 (-&), 21, "56 (q. 53), 59, 63, 66; 
H 1-8 (ou -ww, q. 1403; -,-,q. 53), 20,21,27, 
‘28, 35 (Petit-Waret), 37, 38 (q. 1403), “42, 
^45, 46, 49 (ou -wæ)-53; L 73, 19, 35, 39 (Ca, 
q. 138), 45 (ou -wai, q. 53, J.H.), 87, "99; Ve 6, 
35, 40 (Coo) || а“. *saw:? saw Ve 37 (syn. a), 
39, 40 (M. Bonjean; Francheville, Beaumont, 
L. Michel), 44; My || b. *séwou: sèwar W ^60 || 
c. *sôwè: sówe Ni 38 (sd-, q. 1403). 

27 a. *sayu, “hu, sa.u...: sayu No 2 (témoin 
féminin, ou sau); To 6 (-@, q. 1403), 7; A2, 7, 
12 (ou sau, sà-), 13 (sayan, 37, 57 (q. 53), 
"58 (ou só-), 60 (ou -уй); Mo 5 (q. 53), 9 (ou 
-уй), 17 (q. 53), 20, 41, 42, 775; S 1 (arch.), 10, 
13 (-yœ, q. 1403), 716 (q. 53), 19, 26; Ch 61; 
Ni 53 (q. 53); Na 1 (-уф/и), 69, "92, "Oe 109, 
7114, 135 (q. 53); Ph 16 (syn. IV 2 b), 33, “43- 
44 (q. 53); D '5 (q. 53), 7 (-,-, q. 53), "9 Cor. 
q. 53), "10, 36, 38 (A. Robert; -(h)u, q. 1403; 
зай, J. Nollet), 755 (q. 53, J.H), 68 (-уй, 
q. 53), 71 (Gar, 9. 53), 72, “80 (q. 53), 84, “85 
Co) | yë Ni 2 (q. 53), 5,6, 9, 12 (q. 53; ou 
sa), 26 (-y@, q. 53), 45 (thé d's.') | sahu 
A "18 (sà-; sau, q. 1403), 20 (sà-; ou -hu, 
q. 53; sau, q. 1403), 55 (ou sèu); B 3 GH), 
6 (q. 53, J.H.) | sau No 1 (‘du bois de 5.7), 

2 (témoin masculin); То 2 ("du bois de s.'; wë. 
q. 1403); A 1, 28, 732 (q. 53), 44, 50 (ou -hu, 
q. 53), 752 (q. 53, 1403); Na 112, 116 (q. 53), 
127 (ou -hu); D 40 (-yu, q. 1403) || b. 
*sè(y)u...: sèyu То 24, 736, 43 (-,-; sèu, q. 53; 
sa-, q. 1403), 771; A 710 (-,-), 57; Mo 1, 23 
(ou sa-?), 732, 37 (-уй, q. 1403), 44, 757, 58, 
64, 770, 777, 79 (q. 53); S 1 (néologisme), 724, 
‘28, 29 (ou -уй, q. 53), 31, 37; Ch 72 (q. 53), 4, 
^10, 16, "19, 26-33, 43 (q. 53), 63, “64; Th 2 
(q. 53, 1403), 5, 79, 14-29, 732 (ou séu, q. 53), 
43-54, 64 (q. 1403), “67 (q. 53, J.H.), 72, 73 
(si-, q. 53), 82 (si-, q. 1403); Ni 1 (ou sé(h)u), 
25 (-yœ, q. 53), 39 (-yu/@; wë, q. 53), 90, 112 
(ou -y@, J.H.); Ph “13 (q. 53), 21 (q. 53), 728 
(q. 53), ‘40 (q. 53), “63, 775 (sé-) | -й Ch “54 
(-yu, q. 53); Th ‘19, 751 (q. 53), ‘52, ‘55, ‘61, 
^63 (yu, q. 53, J.H), “79; Ph 45 (-yu, q. 53) | 
-ü To 73 (-u, q. 1403; séu, q. 53, J.H.) | -é 
Ni 721 (q. 53), 732 (q. 53), 33, "35, 54 (q. 53), 
107; Ph 6 (ou -yu, q. 1403) | -è Ch “6 (q. 53); 
Ni 61 | sèu No 3 (-yu, q. 1403); To 1 (ou séu), 
13 (séu, q. 1403), 28 (id.), 48 (id), 757 (ou 
séü), 94 (séu, q. 1403); А 754; Ni 72 (a. 53; 
-yu, q. 1403) || séyu? To 27 (-,-; séu, q. 53, 
1403), 37 (ou séu; -hu, q. 1403); Th 62 (sé-, 
q. 53, 1403, J.H.) | séu To 39 (ou -,u), 78 (sé-), 
99; Mo 1; Th ^1 || c. *ѕоуй...: ѕдуй Mo ‘29. 

II. *sawour, -(w)ór, -yór, -уейг:!? sawur 
Ma ^15 (-4ir, Mormont, q. 53) | sawór Ve “36 
(Creppe) | -(w)ór H “66 ("bois de s.'); Ve 34 
(ou saór; saor?, q. 53, LH.) | saór H 67, 68; 
L 116 (féminin) | sayór L “118 | sawér Ve 32 
(féminin) | -wer H ‘79 (féminin, q. 53), “80; 
Ve 41, 42; Ma 4 (Houmart, q. 53) | -wër H 77 
(ou -w@r, q. 53, féminin) | -wér Ma ‘10 
(q. 53), 12 (le bois de s.', féminin) | зау@г 
Ma ‘13. 

Ш." 1. a. *sawouri, *-houri, *sa.ouri...: 
sawuri Ma “45, “50 (ou sawa-, q. 53) | -(w)óri 
Н "ep (Comblain-la-Tour) || sahari Ma 726, 
“34 (Bérisménil), 42 (sawu-, q. 1403); B 7 (Hal- 
conreux), "8 (q. 53), 9-12, 713 (q. 53), ‘14 
(-(h)-), 717 (-(h)-) || sauri Ma ‘15; B ‘10 
(sahu-, q. 53), 16 || a”. *sawéri, -wa-...: 
sawéri Na 101, “118, 7120, 129; D 15-718, 25- 
^27, 30, 732, 733 (q. 53), 34, ‘45, 46, 58, “62, 
263-64 (q. 53), “74, 787-792, “99 (q. 53), “100- 
^102, 103-7104 (q. 53); H 69, 770, 773, 775, 
77; Ma 1-9, 710 (q. 53), ‘14, ‘15 (Oppagne), 



oer 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE | 4 TOME 6 
; | САКТЕ 86 

SUREAU 

*sawou, «you, -hou... 

“saw 

*séwou 

*sówé 

*sayu, -hu 

*sé(y)u, sé- 

*sa(w)ór. -yór... 

*sawêur, -yeur... 
"HINOTIVA УЛ ЗА SNÒLLSINONTT SVILV 

*sawouri, -houri... 

*sawéri, *sa.eüri... { sucia, `ѕей- 

“saw ri + 502, -ia... 

*süri, ` set-... i "sürangn 

*se(ü)cí... M "süzon, "si... 

*süria... = *"sügnon... * "albute 

ср nms => @ @ 8 8 - 009 ce o O @ O *survia => *ch(e)ügnon... x Teos li 

50 Km 



TOME 6. -- NOTICE 170 457 

^17 (Melreux), 718 (q. 53), 19 (sauri, q. 1403), 
221, 24, 25, "27, "28, 29 (ou -,-), 31, 32, ‘34 
(q. 53), 35- 39, 40 (ou -wa-; rad: q. 1403), 
^4] (ou -wa-), 43, ke (q. 53), 46, '47-/49 
(q. 53), 51, 53, 754; B 18 (q. 53), 720, 21 
(q. 53); Ne 77, 8, 9, 4 a^. *saw'ri: sawri 
Ma 20, 22 (9. 53); B 8 (q. 53), 15 (wuri, 
q. 53; -arri, q. 1403), 16 (Bonnerue). 

2. *sayuri...: sayuri D “87 | saéri D 73, 81 
(-@-; -@-, q. 53; -уё, q. о: 

IV.? 1. a. tsûrî, -i, *seÔ-...:!3 улгт В ‘1, 19, 
21 (q. 53, 1403), 23 (ou -i; tel q. 53, JH), 
^25, 27 (ou -Ї, enq. 1929), 30 (‘du thé dés. 31 
séri B ‘26 (q. 53), 28, 31, 32 (sü-, q. 53), 33; 
Ne /50 (ou sèryè, q. 53; sé-, J.H.) | -i B 24 
(-ï, q. 53) || b. *s(eYüci, -i:!4 sasi Na 13 | sési 
Ni 61; Na 22 (ou -i; -ï, q. 53, Ј.Н.), ‘24 (ou 
-ya), /35, 59 (ou -ya) | -i Ni 11 (-ï, q. 53), 45 
("bois de s.*; si-, q. 1403), 80 (syn. sas, fém.), 
“94, "97; Na 23 (-ya, q. 1403). 

2. a. *sQria, "su-...: sürya Ph 53, 61 (q. 53), 
“67 (q. 53), 77, 79, 81 (su-, q. 1403) | su- 
Ph 54 (q. 1403), 69 (sü-, q. 53; su-, q. 1403) | 
survya Ph 845 || b. *sûcia, *seQ-...: Tie süsya 
Ch 72; Na 130, 135; Ph 15 (su-, q. 53), 16 
(syn. Ï 2 a), 37, 42, 47, "59-62 (sü-), ‘6 
(q. 53); D 94, "107-7108 (q. 53; ou -zya), “109 
(q. 53) | sæ- Ni 93; Na 1 (Pirsoul), 22, 24, 44, 
59, 69, 107 (E. Wartique), 109, 7123 || b”. 
*süzé, -ia, *ѕей-...:'° süze D “100 (ou 5й-, su-), 
107 (topon. «les suzais»); Ne 2-4 (q. 53), 5 
(ou su-) | -ya Ar 1; D 94, 96, 7107, 113 | sé- 
Ch “54. 

3. a. ‘sûrangn: sürág Vi 18" || b. *süzon, 
*si-...:5 süzô D 7116? (q. 53, J.H.), 120, 123, 
124? (q. 53, J.H.), 7129, 132, 7133, 7134? 
(q. 53, J.H), 136, 7138 (su), 141; Ne ‘13 (ou 
SES "17, "19 (q. 53), 20, 21 (q. 53), 25 
29 (q. 53, J.H.), 33 (et si-, Neuvillers), 734, 
737 (5й-), 38 (q. 53), 40, 43, 44 (ou -žő, q. 53; 
süZó, q. 1403), 51, 57, 65, 69 (ou su-, q. 53, 
Ch. Gaspar; šu-, J.H), 770 | -2" Ne 14 (-6, 
q. 53) | su- Ph 86 | si- Ne ^10 (q. 53), ‘12 
(q. 53), 14 (Lorcy), 16, 22 (sü-, q. 53), ‘23, 
24, 31 (q. 53), 32 | si- Ne 11 (ou si-, q. 53). 

4. a. *sügnon, ‘seû-, *sé-...:? sima Ne 39 
(ou š@ñá; -nó, q. 53, J.H.) | sû,- Vi ‘34, 37 
(q. 53; sà-, q. 1403), 38 (sü-, q. 53, 1403, Em. 
Jacques), 46 (5й,-, Ј.Н.; sit,-, q. 1403), 47 (ou 
sñ. JH. sü-, q. 1403) | «sueu-» Vi “36 | siè- 

| Vi 35, “42 («sieugnon») | sé- Ne ‘27, 28, 49 
(ou -AHyd, -ña., JH: -fiyô, Ch. Gaspar), 
(q. 53); Vi 25 (-6, ou -ã, q. 1403) | -0) Vi 27 
(-ôn, q. 1403) | -0" Vi 16 (q. 53, ou -d., q. 53, 
1403) | sé, üo Vi ‘14 | sëña, D '122 (q. 53); 
Ne 750? (q. 53), 76 (d, q. 53) | -à Ne “48 (Ber- 
cheux); Vi 6, 7, "9, 13 (-;dn, q. 1403), "19, “26 
| An Vi 22 (ou -fyan, q. 1403) | -луа Ne 63 
(Aids, q. 53; -ñà, q. 1403) | -a Vi 18 (q. 1403), 
21 | sdifiar? Ne 26 a. 1403), 33-734 (parfois, 

(ou 5й,-; séfid, JH., q. 1403) | së- Vi ̂ 4, 752! | 
séfid, Vi 8 (- dp, q. 53; -ã, q. 1403) || b. 
*ch(e)ü(g)non... Xünó Ne ^73 | š&- Ne ‘25 
(-ó/a parfois), 26 (ou -6/u, J.H.) | $Œüô Ne ^1 
(quelquefois, Goffinet), 47 (Massul, quelque- 
fois), 48 (s&-, q. 53), “59 (q. 53) | -ñd. Ne 60 
(-ã, q. 1403; ou 3órfid«, q. 53) | -fiò Ne /35? | 
SENA Ne 71, 47 (sé-, q. 53, J.H.). 

Autres réponses (dérivation motivée par les 
noms de la canonnière de sureau, cf. ETHNO- 
GRAPHIE l): *albute: albut Ar 2 ("de l'— et 
"bois d'—', q. 53)7* — *cos?li: kósli D 110 (et 
"bois de c: ... t k., q. 53);? — *bouf'li: bali 
Ch 33 (ou "bois de ~');26 "bois de *boufa': bwè 
d bufa Na ‘114227 — "bois de *bouhéte': bwè d 
buhèt H 68 (syn. П);28 — 'pét-ail': péta Ne ‘8:2° 
— 'bois de *trota': bwa t tróta My 1 (q. 53, 
1403) 3% 

! «Il n'y a pas de sureau» Ni 2 (le terme est 
connu); on n'en connait qu'une espèce à A 37; 
il y en aurait deux espèces à Na 69. — Il existe 
un «sureau à grappes rouges» différent du 
«bon sureau» à B 28. On oppose le где sawu 
‘s. à grappes’ au пФ” sawu qui désignerait 
l'hiéble à Ve 26, 44 (où saw = ‘sureau blanc’); 
sûzé D “100 (lieu-dit “la terre ó s.', q. 52, 53, 
M. Lamotte) et "noir' sid Vi 13 sont glosés 
«hiéble». 

? "bois de sahu’ vs ‘fleur de sawi Ve 44 
(remarquer do bwa t saw My 2 et TOUSSAINT 
(Ovifat): «le s. à grappes, le seul qu'on trouve 
dans notre contrée à l'état spontané, s'appelle 
*sdvadje sawe ou *flérant bwés»); ‘arbre et 
bois de sawéri' vs 'fleur de sawdr' Ma ‘10; 
"bois de ss? vs " «thé» de saya?! Ni 45; "bois 
(et arbre) de *sácia' vs "fleur et fruit de *sayu' 
Na 135; "arbre et bois de "bouf?" vs ‘fleur de 



458 ATLAS LINGUISTIQU E DE LA WALLONIE 

*sèyu' Ch 33. — À Ve 40, sahu désigne le 
«sambucus racemosa, s. à grappes, à moelle 
brunâtre, fleurs en panicules ovoïdes, baies 

rouges» et saw le «sambucus nigra, s. noir, 

moelle blanche, baies noires, fleurs en corym- 
ble plan» (J.H., q. 53). 

3 Emprunts (adaptés à la phonétique locale): 
süró Ni 39; -ó D 120; suró Th 64 (q. 53); 
Ph ^11 (ou -ó, q. 53); suré w No 2; -œ No 1. 

^ Forme étymologique avec maintien de la 

` voyelle prétonique et insertion, à l'est et au 
nord-est surtout, d'une semi-consonne antihia- 
tique résultant de l'amuissement de l'intervo- 
calique. Cf. FEW 11, 6b sABÜCUS (rectifier le 
namurois sahou d'après GRANDG. Il, 344, en 

-(w)ou; Wis. *saou mais LOBET sawou); RLiR 

58, 338 (1* attestation de sahou Ouverture de 

Cuisine 1604); REMACLE, А?, 100-1; Différ. 
$ 68. 

5 Syncope de -ou aprés la semi-consonne 

suite au transfert de l'accent tonique sur l'ini- 
tiale. Traitement indigène parfois concurrent 
de la forme pleine [Ve 40; My 1, ViLL., seule- 
ment “saw, Scius; DRo («le gleizois dit auj. 
saw, f.»)], cf. REMACLE, Parler 23; h2, 27; 
PALW Ш, 3; BSW 51, 336-342, 368; BASTIN, 
Plantes $ 61 (et PSR 3, 4). — Genre: générale- 

ment féminin mais masculin do saw Ve “43 
(q. 53), 44 (Logbiermé, q. 52). — FEW ibid., 
6b-7a (doublon Malmedy saw et Malm. Gleize 
id.; pas d'indication du genre) et H.-E. KELLER, 
RLiR 26, 153 (examen de la forme apocopée 
et des formes en -r [v. IT] sans tenir compte du 

parallélisme de construction avec maw- 

maweur, c.r. BTD 37, 217). 

6 Forme altérée (< -u, -æ ou suffixe '-et'?). 
Comparer Í 2 a (To 58) et 2 c (Mo 729) et 

*bouflé, syn. -£, CARL et v. n. 26. 
7 «Ordinairement écrit sahu, -yu, séhu, -yu» 

A 1 (J.H.); «moins fréquent» que IV 2 b à Ph 16 

(v. n. 16). Méme formation que I 1 (4 délabiali- 

sation de a en é, é et maintien de cette voyelle 

atone en hiatus). Comparer “sahu, BOURG. 

(et *sa.u, X, 568); *séyu, *sayu, CARL2; *sa.u, 
VINDAL... 

š Confirmé par BOULANGER [B 6], *té d' 
sahu. 

? Ajouter *séyu Mo 64 (LEPOINT) et remar- 
quer *sé.u, НЕС. («on disait autrefois sahu, 
sé-»); RENARD (dicton: «d est tout vu et tout 

séü, ch'est du bos qu'on fait d's-arbutes, 

réponse qu'on fait à quelqu'un qui émet des 

doutes contre une affirmation par des phrases 
comme celles-ci: c'est à savoir si...» et les 

correspondants de l'est de la Picardie fr. (NRO 

35-36, 33-34). 
10 L'origine du r n'est pas complètement 

élucidée. FEW 11, 8a (corriger les formes et 

genres d'après BTD 36, 289 et DRo) rejette la 
«fausse analogie» sur l'afr. seir < SECÜRU et la 
«fausse régression» (que l'apparition tardive 

des dérivés — et particuliérement de sureau — 

exclut dans les zones oü r > z) de BRÜCH 

(Indogerm. Forsch. 40, 239 et ZFSL 51, 188) 

et réfute l'hypothése d'une contamination avec 

sur ‘aigre, acide’ motivé, selon BLOCH-WART- 
BURG et САМ.!, par le «goût sur des feuilles et 

des baies de sureau» (non confirmé par la 

botanique; on pense plutót à l'odeur pénétrante 

de l’hièble). Sur le modèle des propositions 
d'E. RICHTER (Sitzungsberichte..., 156, 5, 20: 

contamination d'un radical germanique bur 

‘sureau noir’, qui n'a laissé de traces ni en 

gallo-roman ni dans les parlers germaniques de 
l’est mais survit dans certains dialectes 
anglais) et de G. ROHLFS (Archiv 168, 240: 

base romane *SAMBURU pour expliquer certai- 
nes formes corses et piémontaises), et compte 

tenu de la répartition des formes en r dans l'est 
wallon et en norm., il invoque l'élément 
constitutif -iz- > -ir- dans la racine germ. 
*ALIZ- ‘aune, érable, sureau' (ahall. aler, all. 

Erle, rhén. et lux. eller) qui, ajouté à un mot 
roman de même sens, a pu en renforcer la 
forme (v. aussi T. FRINGS, Etym. Wartb., 244, 
repris RLiR 26, 152-5; c.r. d'ÉL., BTD 37, 

217). Pour ROHLFS, qui reprend le probléme 

Romanische Sprachgeographie 34, n. 62, c. p. 

238, la présence d'un r antihiatique constitue 
l'hypothése la plus vraisemblable. L'examen 

approfondi des formes en r dans les dialectes 

permettrait peut-étre d'éclairer davantage la 

question. Remarquer qu'en toponymie, le sim- 

ple est attesté dans des points oü le lexique 

courant enregistre un dérivé et que cette forme 
simple présente un r final là oü le parler ne le 

contient pas ou plus (TOUSSAINT, Dénom. |, 

259, n. 5). 
H Réfection analogique sur une base 

ancienne sa(w)our, sa(y)our... ou substitution 
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de suffixe (-ÜCUS étant perçu comme suf- 
fixe)? Comparer top. *sawèri [-is] qui semble 
s'être substitué à '-ereau' à H 53, 763, L 7, 
^115 (où ‘sureau’ = *sa(w)ou, BTD, 14, 442), 
et «sawéri différe beaucoup des formes 
archaiques sawour, saour qui représentent 
sawou(r)», GAVRAY-BATY, 42. — GRANDG. Il, 
243, propose de voir dans *sawéri ‘hièble ou 
s. sauvage' un diminutif de *saw (comparer 
*pécheri, diminutif de *péche, syn. *pécheron 
‘petit tas de foin’, à interpréter en percheron, 
ibid. 205 et ALW 9, 349a, 352b). Remplacer 
Verviers sawéri par ard., FEW ibid., 8 b (c.r. 
BTD 36, 289 et DFL) et ajouter LÉoN. [Na 
128], syn. *sayou; FRANCARD (Ma 51, B ‘18; 
*-ouri В '19). 

12 Classement en fonction — du suffixe: 
IV. 1. '-ARIU*: a. 'sur-ier', b. 'suc-ier*; IV. 2. 
"ELLU" a. 'sureau', b. 'suc-eau', b”. 'sus- 
eau"; — de la notation: on groupe sous 1 b et 
2 b des formes enregistrées avec s double 
(sourde?) et s simple (sonore?) et l'on distin- 
gue sous b' les graphies assurées de la 
sonore z. 

B V. n. 10 et *sürf B ‘34, ‘35 (ATTEN); 
*ѕейгї В 28-33 (FRANCARD). 

^ Formes namuroises postulant une dériva- 
tion d'un type *SABÜCEU par substitution de 
suffixe -UCU - ÜCEU, FEW ibid., 8 b. 

15 Altération (id. q. 138, not. 161 ÉRABLE, 
ADD. 2°; surya, q. 1403). V. d'autres locali- 
sations, BRUN., Enq. et comparer la forme 
contaminée givetoise sürzia (WASLET, FEW, 
ibid., n. 25). 

18 V. n. 14. Rapprocher Nam. Fosse-lez-N. 
seusia, d'après PIRS. et BSW 52, 158 (8a 
SABÜCU), de NivB., Namur, Charl. Philipp. 
ardw. Din. säsya, données de l'ALW (8b 
*SABÜCEU), et v. CARL: *sussia Ph ‘22, 42, 
752; *seü- Na “88, Ch ‘39, 61; LÉON... 

7 Ajouter ce dérivé en -öne FEW ibid., 8 b. 
18 Résulteraient, selon FEW ibid., 8 b, de 

sur + ONE et non d'une dissimilation de *sisó 
(et *susô) < w. sœs < *SABÜCEU, comme le 
soutenaient Horning, ZRP 18, 228 et МАВ- 
CHOT, Phonol. 7, 77. 

? De SABÜCU + -IONE > *suion > sugnon 
(FEW ibid., 7b et n. 15). Var. *siugnon Vi ‘34 

Éfiá ‘noyau’, 
d m G 

(Gloss. S'-Léger). Comparer ndfá 
not. 79, E" Ш, n. 11. 

20 Dénasalisation de la finale. Comparer les 
formes vosgiennes signalées FEW ibid., 7b et 
n. 17. 

?! V. BRUN., Eng. et Mass.: «plus souvent 
*singnon que *зей-». 

2 «L'arbuste a des fleurs blanches; aprés, 
des grains noirs, on en fait des confitures, des 
sirops pour maux de gorge» Ne 26 (on cite 
aussi le 'sauvage s.' à grains rouges et fleurs 
jaunes, Ch. Gaspar). — Passage de s initial à $, 
v. BRUN., Étude phonétique des patois d'Ar- 
denne, 394, 398; FRANCARD, Tenn. 143; ALW 
5, not. 12 SOUFFLER. 

3 Remplacement de la nasale brève d. par ò 
ou dénasalisation locale de ó, cf. PIERRET, 
Mélanges Bal, 182-3. 

24 FEW 15/2, 38b, anord. BUTR et 16, 126-7, 
mnéerl. HAKEBUSSE (c.r. BTD 31, 264); pour 
le sud namurois, comparer BRUN., Enq.: albut 
D '114 (et dérivé albutí [-ARIU] D 105). — 
Uniquement dans bo d albut Ni 1 («sureau, 
c.-à-d. bois destiné à faire des *albutes, mais la 
canonnière se dit aujourd'hui *sofléte 'souf- 
flette', par confusion avec la sarbacane, et 
albut ne désigne plus qu'un vieux fusil» 
E. Parmentier). V. CoPP. (syn. *séyu; BTD 25, 
241); Dasc., Suppl. (*ay'bute Ch 72, syn. *cos- 
sète, v. n. 25); CARL? (syn. *boufa, *sou- 
flète)... et ETHNOGRAPHIE, |. — EXPRESSION: sèc 

kòm дп arbut Ni 25 («trés maigre»). 
25 Littéralement 'coss-el-ier'. V. *cosséte 

[-ITTA] ‘canonnière’ à S 1 (EMW 2, 321), dési- 
gne aussi en de nombreux points l'aiguillier, la 
pelote à épingles, l'affiquet de la tricoteuse 
(EMW 3, 181-9 et vol. ultérieur). Ajouter la 
forme et le sens FEW 2, 826b COCHLEA. 

20 Dérivé en '-elier' d’une onomatopée 
BUFF- (FEW 1, 596a). V. CARL? (et *bouflé 
[-rrru] Ch 734, 735, syn. *sayu, *sé-), п. 27 et 
not. 161 ÉRABLE, ADD. 2°. 

27 Dérivé en -ACULU; sens à ajouter FEW 1, 
596a (où Mons ‘canonnière’, d'après SIG., vaut 
pour Ch 33). V. DW 1, 85, *boufa ou *albéte 
Ni 28; CARL.?, *boufa 2. — Autre sens: ‘perche 
pour battre le ruisseau...', DW 11,32 et BSW 
52, 116 (Na 109). 

?* Diminutif de *bouhe [-ITTA], déverbal de 
*bouhi ‘frapper’. Cf. FEW 15/2, 25a et 26b 
*BÜSK-; DL *bouhale (-éte L 66); DFL; 
TAL... 
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29 «Parce que les gamins en font des canon- 

nières» (M. Desalle). Dérivé de *péter ‘péter, 

éclater' (+ -ACULU). Cf. FEW 8, 134b et ajou- 

ter 141b-142 (rubrique Pflanzen); DFL; ВАЅ- 

TIN, Plantes 65; DW 11, 23, 33 et comparer le 
suivant. 

30 Réponse probablement erronée. Désigne, 
en malm., la bourdaine, l'aune noir, le troène, 

le merisier à grappes [v. not. 108, ADD. о] 
(aussi *flérant bwès/bwas, qui pue quand on le 
brûle: «les sifflets se font avec la *pélote do 

bwas d' trota ou *flérant bwas» My 1 |Н. 
Cunibert, q. 53]). V. VILL. (non glosé), SCIUS, 

BASTIN et ranger FEW 13/2, 324b TROTT-, de 

méme Malm. boué de trota [= bwa d t.] 21, 
104b (BTD 42, 339 et BaldEtym. 410). 

ADD. o. Ombelles de sureau. 
1. *capes:! kap W 10 ('des *c. de s. pour 

faire du «thé»"), 30 (Ле sureau porte des *c.'); 

L 1, 45 (9. 53), ^50 (9. 53). 
2. "fleurs? Th 64; Ni 36; W 1 (‘pour faire 

du «thé» ou pour s ёѓитї 's'enfumer' ‘faire 
des fumigations, inhalations'); Ve 40, 44 ("оп 
fait du «thé» avec des fl. de sureau’); My 1,4 
(«des fl. de s., on fait une tisane efficace contre 

la pneumonie», A. Lerho); Ma 710. 

p. Baies de sureau. 
1. 'pois'? Ni 36; Н “42; Ve 40 (рё); My 1, 

4 (рё, A. ето). 
2. "bonbons": bóbó A 12.* 
3. ‘troches": trok H “425 

y. «Thé» de sureau: généralement "(éi té 
Ni 45; D 85 ('on fait du thé pour le mal de 

gorge" ... mó d gwac, q. 53); W 1, 10; Ve 40, 

44; B 30. 

! FEW 2, 275a САРРА; DL; DFL; DNot.; 

BSW 29, 121, 201 (*cape ou 'fleur', v. n. 2); 

EMW 13, 218 (L “118, 17° s). V. not. 141 

CÓNE de sapin, 27, n. 37; not. 173 GENÉT, 

ADD.,a 1, п. 1. 
2 V. DEL, BASTIN, Plantes, $ 61 et not. 75. 

3 Cf. pois, vol. ultérieur; BASTIN, Plantes, 
$ 61 (et *peñs d’ сигӣ, litt. pois de coffin, fruit 

du s. à grappes que les faucheurs font macérer 

dans leur coffin afin d'améliorer le mordant de 

la pierre à aiguiser; v. COFFIN, vol. ultérieur); 
Юерв .-№ОР., CARL; СОРР., BALLE; BSW 49, 
188... 

^ «Désigne le fruit». Comparer not. 156 

MORE, Г à; not. 131 SORBE, 8, п. 20; not. 155 

CENELLE, G, et ajouter ce sens FEW 1, 434b. 

5 Proprement ‘grappe’, cf. not. 116 GRAPPE 

DE RAISIN, À et comp. not. 131 SORBE, 7. 
5 V. ALW 15, not. 160 «THÉ» (et remède 

contre le ver solitaire, 183b; contre l'érysipéle, 

299a). | : 

ETHNOGRAPHIE: 1. Jouets d'enfants. a. 

Canonnières, sifflets, trompettes, seringuet- 

tes... (EMW 2, 306, 308, 318-321; Le Vx-Lg. 

7, 231-235 et ce vol. not. 132 SORBIER; 167 

SAULE, rubr. Ethnographie-Folklore 1): «pour 

faire èn arbut ‘canonnière’» Mo 37 (q. 1403); 

' du bois de s., les enfants font dè z albut' S 26 

(«ce qu'on met dans l'albut s'appelle le bùta 

"boutoir'» [FEW 15/1, 211b, abfrq. *BOTAN]): 

гоп met des bons srápyó ('étamp-illons' *bou- 

chons'? Ajouter FEW 17, 217b, abfrq. 
*STAMPÓN) de stup, étoupe" A 2 (q. 53); "ауес 

le s., les enfants font des $éflè 'sifflets', dè z 

albát et des spréc«il ‘clifoires, seringuettes'' 
(FEW 17, 191a, all. SPRITZEN [-1ТТА]) Ni 80; 

"du bois de s., les enfants font des Suflè, des 

boufa, des stričèt (FEW 17, 262a, all. STRIT- 

ZEN [-rrTA]) Na 59. Remarque: ‘on fait le 

manche de la but (FEW 15/2, 35a) avec le 

*hotali ‘prunellier W “8; «c'est le frêne et 

non le s. qui sert à faire des sifflets» Н 1, L-87; 
— en marge (q. 53): «on fait des kwan 'cornes' 

‘trompettes’ avec l'écorce de sapin» Ne 14; 

v. *con.ne 'bande d'écorce de sureau pour 

faire une come GILLET ['corne' = *cóne]; 

‘jouet d'enfant en lanière d'écorce de saule 

enroulée en forme de cornet’ Mass., et not. 

141 CÔNE DE SAPIN, POMME DE PIN. 40, n. 52); — 

b. Bilboquets: "оп en fait des saursir, sorcié- 
res! Na 22 (q. 1403); *sórcire (PIRS.); -ière, 

*sour- (CARL 2); *djouwer al soárciére (COPP.); 

EMW 2, 27-8; ajouter les formes FEW 12, 

121a SORS (avec frm. sorcière 'petit bon- 

homme en moelle de sureau, etc. plombé par 

le bas, de facon à se remettre toujours sur 

pied' Lar 1875-1877). 
2. Perchoirs: "on en fait des pis di gaydil: les 

méfi ‘pucerons, vermine’ (FEW 16, 557b, fl. 
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MIENJE; ALW 8, 316-317, 332) des oiseaux se 
ramassent dans les perches qu'on a vidées de 
leur miyòl *moelle"' L 1 (q. 53); "оп en fait les 
perches de cages car le sureau këès 'con- 
chasse' lè mèn des oiseaux' L 66 (q. 53); "оп 
en fait des pis du géyal" Ve 8; "оп en met dans 
le pali 'poulier' (= poulailler) pour faire des 
gòk 'juchoirs' pour les pus dé puy, puces des 
poules’ Ph 721. V. aussi not. 161 ÉRABLE, n. 10, 
13 et ADD, n. 1. 

3. Époules (= bobines, canettes): 'les tèyrès 
(litt. 'tiss-eresses' 'tisserandes, tricoteuses'?) 
font des зря! (FEW 17, 183b, germ. *SPÔLA) 
avec le bois de sureau' B 7 (Rogery, Com- 
manster). 

FOLKLORE: «Mai» de sureau (dicton): may di 
sawu ï va ki yu "mai de sureau y va qui veut’ 
W 42 (q. 53). Cf. DL; Spots 451; ALW 3, 
201b; ce vol. not. 158 BOULEAU, n. 17 et plan- 
tation des «mais», vol. ultérieur. 

171. HIÈBLE 

О.С. 52 «le sureau; l'hiéble». 

Données rares: les quelques témoins qui 
identifient plus ou moins correctement l'espèce 
Sambucus ebulus L., peu répandue sur le terri- 
toire wallon, usent du générique 'sureau', 
déterminé ou non (C) ou d'une appellation 
métonymique fondée sur le caractére malodo- 
rant de l'arbuste (B). 'hiéble' (A) qui, en fran- 
çais, garde intact le groupe originel bl (EBULU > 
iebelu > ieb'lu > iéble + h graphique), subsiste 
principalement en wallon dans des toponymes 
de deux types: 1. *fve (de *ivle: monophtongai- 
son iè > i; évolution b > v; comparer TABULA > 
w. *tâve, ‘täve) et dérivés en -ETU (*fvleá, -è); 
2. *ile (v. n. 2 ci-dessous) et “ine (1 > n, proba- 
blement dés le 13* siècle). Cf. REMACLE, Différ. 
129-130; BTD 40, 28-9; AHL 5, 887 (?aux yves 
L 779); EMW 13, 206 (L “118 [17° s.]). 

+ ALF 1595 (et suppl. 285); ALCB 770. 
A. 'hiéble(s)'. a. "leist? il D 34 (déz--); 

Vi 35 (dèz--), 37 (q. 53: in-~, dèz--), 43 (et 1 il 
«lieu-dit à la Chiers») || b. *iébe:? yép Ar 1. 

B. 'puant':* piyä Ne 11, 19-22 | рамо Ne 
“10. 

С. a. 'sureau'? To 94; Mo 41 (G. Delatte); 
Na 24; D 7100; Ne “50 || b. "petit ѕигеаџ": Th 62; 
Na 109, 130; H ‘45 || с. "sauvage sureau*:; D 101; 
H 45; Ve 31 (sávag s.), 46; Ma 20 || с^. "sureau 
sauvage": Mo 41 (G. Jénar), 75 || d. "faux 
sureau': Ma 19 (V. Collard) || e. ‘noir sureau':8 
Ve 6 (q. 53); Vi 13 || e". "sureau noir*:? Ve 44. 

! Lacunes explicites: Ar 2; D 110, 120; H 69; 
Ma 24, 53; B 22, 24; Ne 63. — «Ne semble pas 

connu» D “129; «l'arbre existe» (mais la déno- 
mination est inconnue) Ph 79, V. BASTIN, Plan- 
tes («le sureau yéble est inconnu au pays»). — 
Confusion: c pifu А 28 (rare; le troéne?); pufi, 
glosé «hiéble», mais non localisé. V. aussi n. 4 
et not. 132 SORBIER, autres réponses, n. 39; 
not. 161 ÉRABLE, n. 17. 

? Vocalisation de b (w > u, d’où i(e)ul > il, 
REM., Différ., l.c.). Porter notre forme FEW 3, 
202a ÉBULUM (avec namurois ine, Giv. ive 
['espéce de sureau qui croit dans les bonnes 
terres”, WASLET] et v. aussi ive, VAUCH.; corri- 
ger Metz ile en il, ZÉLIQZ.) et v. 21, 99a (Metz, 
Isle iy m. [ZÉLIQZ.] peut-être à rapprocher du 
saunois Ту [méme source] et de saun. ziy, par 
agglutination de l'article pluriel, 3, 202a). 

* Influence de la forme française; simplifi- 
cation du groupe bl > b et assourdissement b 
> p (trait de prononciation régionale du fran- 
cais qui s'est maintenu en France jusqu'au 
18° s.). 

^ Réponses fournies sans commentaire ('du 
р.'), motivées par l'odeur fétide de cette variété 
de sureau. Cf. FEW 9, 624b-625a PÜTESCÉRE; 
NRO 35-36, 34 et not. 132 SORBIER, G, n. 26. 

* Cf. not. 170 SUREAU (détail des formes). 
* Parfois synonyme de c, v. n. 7, et entre 

autres, pati sayu (COTT.); *pitit sa(w)ou (Wis.; 
BSW 20, 18...). 

7 Confusion avec le s. à grappes à Ve ‘46 
(«sdvac sawa, à pois rouges»). Quelquefois 
synonyme de b, v. n. 6; DFL; BSW 49, 191... 
et ajouter *sávadje sayé Ni 26 (abbé Massaux). 

* Comparer not. 170 SUREAU, n. 1 (réponses 
de Ve 26, 44). 
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172. HOUX (carte 87) 

Q.G. 131 «houx». 

"houx' et ses dérivés couvrent une grande 
partie de la B.R.', mais sont concurrencés ou 
remplacés dans le centre et le sud du domaine 
par le t. 'gratte-cul', qui désigne aussi l'églan- 
tier (en général en d'autres pts: v. cette notice 
dans le vol. 7, à paraitre). 

Ф ALF 701; ALPic. 252; ALCB 657; BRUN., 
Enq. 844; A. MARÉCHAL, EMW 2, 15-19 [cité 
ci-dessous MARÉCHAL]; HAUST, BTD 2, 282- 
285. 

A2 1. a. hu”, *heáü: hu H 77 (ou bach, 780; 
L 1 (rarement), 19, 726, 29, ^32, 43, ‘50, 66, 
^90, 94, 101, 114; Ve 1-31, 32 (à Surister; 
v. hd), 34 (mais hézr& à Solw.), 35, ‘36, 41, 
42, ‘45 | hà? Ve 32. 

b. *(h)ou...: hu Ph 15 (Ј.Н.; ù enq. compl.); 
D 15, 716, ‘17, 30, 31, 732, 34, ‘45, 46, ‘62, 
^63, 64; W 1 (un hó pour ramoner; mais l'ar- 
buste est inc.), 9, 10, 13, 30 (arbuste inc.), 
732, 35, 736, ‘45, “62, 63, 66; H... (mais hu 
H “80. hu ou ha? H 77); L 1, 7, 39, 45, 61, 
85, 106, 113, 116; Ve “43, 47; My 1 (mais 
*heüzfí selon J. Dombret); Ma 1-12, “15. ‘16, 
19, 20, 21, 22, "23, 24, 26, 28, 29, 731, ‘32, 
733, "34, "37, 39, 40, ‘41, 42, ‘45, ‘50, 51, 53; 
B 6 (ou B), 7 (Dr Lomry; *houssí et B à 
Rogery, mais arbuste inc.), “8, 9 (arbuste inc.), 
10 (à Rettigny), 11, 12, "13, 714, 15, 16, ‘17 
(rare), “20, 21 (v. B), 22 (à Compogne), 23 
(B à Bourcy), 24 (pu), 28, 30 (rare), 731; 
Ne ‘18, 49 (ou at, 750, 60, 76; Vi 16, “36, 43 
| (А) Ni 45 (7, ou B; arbuste inc.); D 96; B 28 
| u No; To 13-28, 39, 48, “71, 73, 94, 99, ‘102: 
A 2, 7 (v. *spéne dé le^), 12 (enq. compl.; 
v. dir), 20, 28, 44, 50, 60; Mo 1, 20, 37, 41 
(v. C, 2), 42 (ou *oucha), 44 (v. toucha), ‘57, 
64, 79; S 6, 10-13 (v. *ouch), 36; Ch 61 (ou B), 
63 (du y u), Th 5, 14-43, "51, 752, 53-62, ‘63, 
72, 82; Ni 2, 6, 9, 19, 20 (connu seul! à Ага), 
33, 735, 61, 80, 90, 93, 107; Na 44, 135; Ph 6 
(ou B), 15 (dà; v. hu), "21, 33, 37, 42-69; D 7 
(?), 58 (ou B), 68, 84, 787 (ou B), ‘99 (id), 
7108, 110, 120 (v. В); W 59: H 35; Ne ‘3, ‘10 
(ou B), 11 (id), 26 (ou *hoüssét, ou B), 44 
(enq. compl.; v. B), 63 | # To 7 | à To 78; 
Ch 16 (du w ü, v. touch) | ài, To 2 | @ A 1. 

c. *hous^...: hus L 87 (recueilli par J.H. à 
Souxhon). 

d. *ouch$...: uš A 37; Mo 9, 17, 23; S 10, 
13 (du bœ d ~ ou u), 19 (fém.), 28, 29 (dé z 
uš), 31, 37; Ch 4 (dèl uš), 16 (dans tène tiésse 
come in.n-—, où le sens de uš est inc; v. di), 
26, 27, 64, Th/2; Ni 1,36, 72, 776. 

e. *ойг”: яг To 99 (arch.); A 12 (J.H.). 
2. a. *heüzi: hz? Ve 37-40, 44 (à Log- 

biermé); My 1 (J. Dombret; v. bat. 2-6 || b. 
*hoüssi, *hó-: h4isi B 4, 5, 7 (ou B à Rogery, 
mais arbuste inc.) | hó- B 2 (ou B), 3. 

3. *heüz'ré: h@zrë Ve 34 (à Solwaster; v. 
*hu). 

4. *(h)oüssé, *oussia, -cha, -ô, *üssia?...: 
husè B ^1 |-é Ma “48 (ou B) | -é Ma 43 (enq. 
compl.; (h)dise J.H.) | (h)disé D “92; Ma 36, 43 
(JH), ^49 | &së Ne 723 (ou *oüssét) | -ë 
D “100, “102, ‘103, 7104; Ne 4 | -é Ar 2; Ne 
^12 | üsë Na “92; D 36, ‘87; Ne /5, 7 | disya 
Ar 1 | u- Th ‘67; Ph 79, 81, 86; D ‘109 | $a 
Mo 42 (M. de Temmerman; ou *ou), 44 
Cramon d'- ou *ou) | -5ó Th 64, 73 | üsya 
Na 99 (ou B), 101, 7102, 116 (id), 118, “120, 
127 (ou u-), 129. 

5. *(h)oüsset, -ou-'?...: hasè Ne 16, 26 (ou 
u) | (h)di- D 120; Ne 14, 15, ‘38, 51, 65 (-à) | 
(h)ai- Ne 16 | ü- D 123; Ne ^8 (ou &-), 13, 16, 
^17, 20 (ou -), 21, 22, 723, 725, 31 (ou B), 
^32 (ou u-) | ù- D 136, “138, ‘141; Ne 24, ‘36, 
^40 | u- D ‘129, 132 (-е); Ne “8 (ou -), 20 
(id.), 32 (id.), 69. 

6. *uchon: usó S 1, 19 (branche de houx).! 
B." 'gratte-cul': grèt k. Ch 33, /54, 61 (ou 

u), 72; Ni 75, 45 (mot importé: v. (h)a), 751 
(arbuste inc.), "97, 98, 102; Na 1-30, “35, 49- 
84, 792, "96, 99 (ou *ássia), 107, 109, “112, 
116 (id.), 118 (995; ou *ássia), 130; Ph 16, 
^40; D '5, 9, "10, 25, 726, 27, 36-40, 58 (ou 
tou), 71, 72-81, ^85 (ou tou), 90, ‘91, 94, 99 
(ou *ou), 101, 113, 120 («les vieux disaient — 
pour les feuilles»; v. tou); Ma 35, 46, 47, “48 
(ou *houssé), 554; B 2 (ou *hôssí), 6 (type 
local?; v. *hou), 7 (ou *hoüssí à Rog., mais 
arbuste inc.), 21 (à Roum. et à Salle), 23 (?, à 
Bourcy), 26; Ne ‘10 (ou "oui, 11 (id.; aussi 
*óglati), 13, "19, 26 (ou ou), ‘27, 28, 31 (ou 
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*oüssét), 33, 734, 39, 44 (J.H.; v. *ои), “48 

(on dirait - à Bercheux, mais arbuste inc.), 57: 

Vi 8 | grat k. Ph 6 (ou a), 28; Vi 2, 13, 18, 

^21, 22-27, 38, 43, 47 (rare!). 
C.P 1. *pica: pika Ph 84; D 113 (v. B). 
2. *fwëye a pikió: fwey a pikyó Mo 41 

(G. Delattre).'* 

! Pas de rép., parce que l'arbuste est inc. 

aux pts To 1, 6, 37, 43, 58; A 732, 752, 55; 

Mo 58, 770; Ch 28, 43; Ni 17, 20 (sauf Ard), 

28, 38, 85; W 1 (v. cependant le tableau), 3, 

332, 39. L 2,4, 8, 14, 35; B 18, 19, 25,27, 
33; Ne ‘1, 46, 750, 63; Vi 35, 37, 46. V. en 

outre, dans le tableau, les remarques relatives 

à la rareté de l'essence et n. 14 (confusions). 

? FEW 16, 261b-262a *HULIS. Les dérivés 

belgoromans sont en '-ier' (2), '-ereau' (3), 

'-eau' (4), '-et' (5), '-on' (6). V. aussi n. 11. 

3 DL, WisIMUS et XHOFFER; MARÉCHAL 
ajoute la forme pour les pts Ve 10, 30, 33. 

^ Comp. VILL. «xheu», «xheuzi» [ce dernier 

pour *heü-] et, un siècle plus tard, SCIUS 
*heüzi; BASTIN, Plantes $ 69 ne cite de méme 

que *heüzf. — H. Cunibert donne "hon [hu]. 

5 «Cette forme isolée, à l'Ouest de Liège, 
répond à la suivante [= pic., ouestwallon *ouch]» 

HAUST, op. cit. 284. 

6 Copp., CARL.! touch, m., DEPR.-NOP. *ouche, 
f.; MARÉCHAL ajoute cette forme pour Mo 14, 15, 

21, 22, 25; Ch 17, 24. 
7 Forme en -r attestée chez Froissart, oü elle 

rime avec fours (cf. Godefroy 9, 771b). 
Š «heüzí est mis pour *heñssf (comparez le 

liég. pazé ‘sentier’, mis pour *passé)» HAUST, 

op. cit. 284. — Outre les références citées à la 
n. 4, v. REM., Gloss. et HAUST, Stav. *heüzf. 

9 V. LÉON. *ейсіа (pour Na '114). MARÉ- 
CHAL ajoute *oussia pour Th 72 (comp. *oussió 

‘bardane’, vol. 7, à paraître; pour la confusion 

inverse, v. n. 14), 79; Ph ^80, 83. 

10 Ц faut supprimer Ligneuville *houssèt 
‘touffe (d'herbe)' Bast 132 de l'article *HULIS 

(FEW 16, 262b); cette forme est bien classée 

sous *HULFTIA (FEW 16, 757a). 

П Autre dérivé: *ойѕѕіп: disé D “133 (dou- 

teux selon J.H.). — Parmi les dérivés de 'houx' 

en toponymie, on signalera les noms de com- 
munes Beyne-Heusay [L 79] (dérivé en -ELLU; 

v. AHL 5, 1956, 849), Cerexhe-Heuseux [L 70] 

(dérivé en -ErU), Heusy [Ve 29] (dérivé en 

-ARIU), tous en -z- comme les dérivés orientaux 

classés ici sous 2 a et 3. L'EH a en outre relevé 

*oûssiêre: disyér Ar 2 (nom d'un bois); v. aussi 

VINCENT, Top. de la France 8 622. 

12 V. PrRs. et LÉON. *gréte-cu, DASC., Suppl. 
*grate-cu pour Ch 17, 23, 24, 27, CARL id. 
pour Ch 11, 33, 42, 60, Mass, LIÉG. *grate-cu; 

FEW 16, 372b *KRATTÓN. Pour les formes 

de "cul (ku en général, parfois ké, Ké...), v. 
vol. ult. 

13 Dérivés en '-ail' (1) et en ‘-ot' (?) (2) 

(cf. ALW 8, not. 9, n. 10 et not. 48, n. 3) de 

'piquer', le second dans la désignation méto- 

nymique 'feuille à p.'. Comparer les sens rele- 

vés FEW 8, 455a *PIKKARE. 
^ Désignation plaisante: */' pus néte du lès 

foyes “la plus propre des feuilles’ Ve 24, *èl pus 
néie fwèye dou bo Mo 44, *l' pus própe -- S 36. 

— Confusions: 1° avec la bardane: *u.ot...: uò 

Ni 39; (Аид Ni 112 (ou Mi ид 
Th 46 («est-ce cela?»); iyo Ni 11; d'après 

MARÉCHAL, *i(yjot Ni 63; “oya; дуа Th 9; 
v. vol. 7, à paraitre, et FEW 17, 576b *wIDU- 
HOPPA; — 2? avec l'églantier: *óglati Ne 1l; 
v. vol. 7, à paraître, et FEW 25, 74a *AQUILEN- 
TUM; — 3° avec l'ajonc (?): *ѕрёпе dé Іей: spén 

dé lé A 7 (areh), que Corr. atteste au sens 

*ajonc'; comparer les sens relevés par FEW 12, 

176b sPiNA. — Les fruits sont appelés: "pois de 
bi риё H 1, 38; v. MARÉCHAL *peü d' h. et 
*pwé d' gr-c., BALLE *pwés du hou (*dins dèl 
goute “dans du genièvre’, pour les maladies du 

cœur); ‘grain de gr.-c.': gré D 94; ‘bouton de 
gr.-c.': bótó D “40; v. MARÉCHAL *boton d' h. 

Na ‘114. — Les piquants sont nommés: *pon- 
tions: pôtyô Ma 4; *picots: pikó Ma 3; comparer 

not. 138, В AIGUILLE(S) de sapin; ALW 8, not. 9 

AIGUILLON. — USAGES: 1? le houx sert d'ensei- 
gne aux cabarets: *éne branke d'ou come insin 

ó cabarét А 55; v. CARL.! *in ouch al place d'in 

pèkèt pou insingní lès cabarèts; même usage à 

Ch 16, où la touffe de houx est désignée par 

*oupia; comparer not. 150 GENÉVRIER, n. 7; not. 

138 SAPIN, n. 7; — 2? le houx sert à fabriquer: 

*dés manches de cachoü,res [ае fouet’: ALW 

9, 228b] A 2; "dës pin.nes ['peignes'] D 68; la 

glu: v. LÉON. 548 et REM., Gloss.; un jeu d'en- 
fant v. REM. Gloss. *nunu (à Borgoumont) 
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‘trompette que les enfants font avec une feuille 
de houx pliée”, d’où MARÉCHAL *nunû, t. enfan- 

tin, ‘houx’ à Coo [Ve 40]; on en fait aussi du 
thé: *té d'ouch Mo 17. 

173. GENÉT (carte 88) 

Q.G. 111 «avec du genét, on fait l'écouvillon pour nettoyer le four» et 
112 «la gousse de genét». 

Le féminin 'geneste' (afr. mfr. geneste; 
ама. gene(s)t(r)e, geniesse...) est maintenu 
dans tout le domaine à l'exception de l'ex- 
tréme ouest qui, comme le français, use du 
masculin 'genét' (épenthése fréquente de la 
prétonique aprés voyelle) et du nord-est de la 
Hesbaye oü l'arbuste est méconnu (Atlas de la 
flore, с. 349).! Au plan phonétique, le type A 
illustre d'une part la palatalisation de g + e > 
généralement $, picard g et l'altération de 
voyelle initiale + groupe š-n: š > èn > d'n > 
ñn > йй > ñ [l'évolution йй > ñ peut entraîner 
la disparition de la forme ancienne en g-n] (cf. 
ALW 1, с. 46 GENOU; REM., Différ. $ 49-50) et 
d'autre part la diphtongaison de e entravé + s 
et la réduction de -st final: w. e, pic. et gau- 
mais -t (cf. ALW 1, с. 95 TÊTE; 4, not. 35, c. 19 
FENÊTRE; REM., Différ. $ 10, 57, 66). Les ques- 
tions consultées favorisent en principe la 
forme pleine (‘de la g.'). Dans le cas du pluriel 
collectif "des genéts' (v. classement) ou de la 
formule 'cosse de genét' (ADD. o), le terme 
s'altére selon le procès décrit ci-dessus. À la q. 
111, la forme complète, seule employée en 
Ardenne liégeoise, manque oü la voyelle ini- 
tiale peut s'élider? — Remarquer *hopéte (B), 
dérivé métonymique concentré dans Ma sud- 
est mais connu ailleurs et parfois percu comme 
synonyme de A. V. aussi, en ADD., la gousse 
de genêt (a), la souche et la tige (В). 

Ф ALF 635; ALCB 738; ALLR 86; BRUN., 
Enq. 773; BABIN, Arg. 413. 

A. 'geneste'. I. 1. a. *djinésse, "din... 
ginés Na 23 (gi-), 107 (dèl —; v. 2 b), 109; L 61 
(del ~, q. 112; v. 2 b) | gè- Ch “542 (q. 112); 
Th 24, "oi Ph ‘47 | ču- L 106-116; Ve 40 
(Coo), 42; Ma ^45 (-es; v. 2 a) | gé- Ni 28 (dé 
~, J.H.; v. 2 a) || a”. *djénésse: gènés Ph 79; 
B 33 (dé gnés); Ne 76 (èn —, dé ññés). 

2. a. ‘djignèsse, *dju-...:^ giñès Ch 33, 61; 
Ni 38,85, 7102-112 (ou dé diñès, J.H.; dé kòs di 

ññès, q. 112); Na 1, 19, 20, 22, 44, 49, 69, 79, 
112, 135; D 36,38 (dol =); L 101; Ma 750 (dol 
~; dé fiés), 51 (dol ~; dé ññès), 53 (dol ~); B “1, 
12 || ёёпёх Na 59 | gé- W 3 || genes Ch 72; 
Th 53, “63 (ou gès); Na 130; Ph 6, ‘11, 15, 37, 
42 (ou šñës; gi-, q. 112), 45, 54; B 28 (ou ññès, 
q. 112) | -ñyes Ne 26 (dol ~; dè ññès, q. 112) || 
ёилёѕ Ni 93; D 64, 110 (dul ~; kòsèt di ññès): 
H 67, 68; L 43, 94; Ve 1, 24-32, 34 (ou -és, 
q. 112; v. 3 a), 35-40 (ou -nés), 41, 44, 47; My; 
Ma 2-29, 39 (rare, arch.), 40, “45 (-es; v. 1 a); 
B 2-4, 6-11 (£i-, q. 112), 14 (ou £i-), 15 (es) | 
Éd- Ni 2-5 (ou gé-, q. 1020); Na 6; В 5 | gé- 
Ni 6, 79, 19 (-es, q. 112), 26, 28 (skôë dèl ~, 
q. 112; v. 1 a), 45, 80, 797, 98 || a”. *dignésse? 
diñès Ni 17; D 94 (d(i)-), 101 (dol ~, q. 112; 
v. b); L 66, 90 (q. 112); B 21 (dol ~, quelque- 
fois; dé ññès), Ne 9 || a”. *dugnasse:? duñas 
Ne 14 (dol ~; dé ü(f)as), 16 (òn ~, lé fias, 
M. Léonard) || b. *gngnésse...:? rines D 38 (dé 
~); H 2 (és, q. 112), 46; L 29 | ññès S 29; 
Ch 16, 26 (-es), 27, 63, ‘64; Ni 1, 11, 39, 61, 90; 
Na 30, 99, 107 (dé ~; v. 1 a), 116-129; Ph 33 (lè 
~ et dol £ifiés, q. 112), 61, 81; Ar 1; D 7-15 (ou 
nñès), ‘16-34, 40-58, 72-91, 96, 101 (dé ~, 
q. 111; v. a), 120; W 63; H 1, 28, ‘42, 49-53, 
70; L 1 (ou fès, Cl. Déom), 4 (dé (ñ)ñës), 14, 
19 (ou nés), "25, "32, 45, 50 (ou /iés), 61 (v. 1 
а; dé ññès, q. 112), 75, 87, "90; Ve 6 (ou khès);8 
Ma 35, 46; B 22 (dé ~, dol £ifiés, skafyôt di ñës, 
q. 112), 23, 30; Ne 4, 5, 17 (slyé ó ~ '5. aux =! 
= couper à la *síye, faucille) | nüès Ni 36; 
Na 101; Ph 53 (de ~; dul giñès, q. 112); D 68, 
113; H 69; Ne 20 || b“. *gngnasse:;? ññas Ar 2 
(dé ~; kòs dil ginas, q. 112); Ne 15 (lè ~) || 
c. *gnésse...:? fès Ch 4, "19 («gnesse»), 28; 
Th 14, 29, 46; Ni 72; Na 84; D 7100; W ‘39, 
^45, 66; H 21, 26, 27, 37-39; L 85, “99; Ve 8; 
Ma 1, 36, 43; B 16, “19, 24, 27, 32 (q. 112) | 
ñyës Th 5; L 2, 3 («gniesse») | ñiyès Ni ‘35 || 
d. *g'gnésse: gñès 5 19, 36, 37; Th 2 || e. 
*jDgnésse: Ziiés Ph 16 (Zi-, q. 112). 
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3. a. *djugnésse:;? guñès Ve 34 (ou -ës, q. 
113; v. 2 a) || b. *gngnésse...: Añés Ph 69 (J.H.; 
ou fés) || iñès Ne ‘23, 31 | -ës Ne 11 | -és Ph 

84, 86; Ne 22, 24 (ññes, q. 122) || c. 
*gnésse...: ñès Ne 39, 43 | iés D “141 (ou ñés, 
q. 112); Ne 33, 38 | ñés D 123 (ou Aes), 132, 

136, ‘141; Ne 32, 44-4914 ^50, 51, 57, 63 || 

ñyës D ‘129 | nyés Ne 60. 
П. 1. a. *djinéte...:? ginèt Mo ‘29, 41, 42 

(gï-), 44 || a”. *dj'néte, -éte: guer Th ‘51, 62, 
“72 | -ét Th 43 (ou ñnér) || b. *jinéte...: Zinet 
Mo 1 | že- A 44 (del ~ ou Züyet, giñèt) || b”. 

*j'néte, -éte: Znér Ni 33 | Znét Th 64, 73, 82 || 

c. *gngnéte: ññet Th 25 (ou gnèt). 
2. a. *djénéte:!? gènét Vi 27 (èn ~, dé ññët) 

|| a^. *djéniéte, *djéní,te...: gényèt Vi ‘42 | 
déni,t Vi 46 | šniët Vi 47 || a. *d’niéte: dnyét 
Ne 770 (dé ~) || b. *gngnéte...: ññét Vi 13 (ou 
gunét, q. 112), 22 | ññíz Vi 37,38 | nüét Vi 18 
|| c. *gnéte: лог Vi 35 || с^. *gnéte, -éte: лгу 
Vi 6 | fiet Ne 69 | nêt Vi 2, 16, 721, 25 | fiyét 
Vi ‘36 | fiyét Vi 8 || d. *j’nîte: $nït Vi 43 (ou 

SALA). 
Ш. 1. a. *guignète...:! gihêt A 37; S 10 | 

gèfiyèt S 13 || a”. *g'gnéte...: güèt Mo 5, 9, 
79; S 31, 32 (F. Deprêtre) | gnyèt А 720 (у. 1 

b); Mo 17, 23; S 1 (ou gè-) | gni,èt A ‘13 || a^". 
*g'niéte, Me gnï,ér A 2 | gnit A 7; S 6 || b. 
*gniete: ñyët A “20 (v. 1 a^) | fiet Mo 1 (dè ~, 
Ch. Dausias). 

IV. ‘guèrgnète, -niéte...:5 géráüét A 55 | 
-nyét To 99; A 60; Mo ‘75 («gerniette») | -і,ёг 
To 43 | gærnéyèt To “57; A 12 (ou -é,t, q. 112) 
| -yét А ‘18, 28 | -æt A ‘10 || grenyèr To 58? 

A”. 'genét':? а. ёле Th 54; — šunë L 7 (rare) 
|| b. *jénet, *jnet...: ene To 28 | žnè No 1,3 
(-à); To 6 (3né; dé ~, q. 112, Ch. Gaspar), 48, 
73, 78 («jé-»), 94; А 44; Mo 20, 64; S 10; 
Ch 43 | пФ A 12. 

B. *hopéte:?? hópét Ma “28 (dé ~, Chéoux), 
^32, 39 (‘aller couper al h."), ^41, "44, 53 (dol 

=) | -et Ma 42, “45. 

! Voir aussi «il n'y a pas de genét» No 2; «pas 
de genét dans les environs» To 28; «le genét ne 
croit pas dans le pays» Ph 61; «le genét est rare» 
H 46 (q. 112); «usage inc.» L 66 (t. connu). 

2 Non élision: "avec dé génés' (q. 111) et 

"gousse dèl šéñës' (q. 112) Ni 28 (J.H.; v. AI 

1 a et 2 a); dè giñès (ou di-) et ‘gousse di ññës' 

Ni 112. — Variantes de la voyelle initiale par 

rapport à la voyelle caduque (ALW 1, c. 54 

LE): li / -é- Ch 754, 72; Ph 15; ~ / -u- D 64; 
H 67, 68; L 43, 94, 106-116; Ma 2-29, 39, 40, 
“45; B 4, 7, 15; li / -è- Na 130; lé / -u- My 3; 
lu / -i- B ^1; là / -u- My 6; lé / -u- № 93; èl / 
-i- A 37; Mo 1, 29, 42, 44; S 10; Ni 38, 112; 
~ 1 -é- Vi /42; él / -i- Mo 41. 

3 FEW 4, 100b GÉNISTA, var. -ÉSTA (corr. 

nam. djunesse en dji-). — Formes primitives (v. 

introduction et carte) conservées en quelques 

points du namurois et du w. de l'est (DL, DFL, 

Рүвѕ...). Comparer lè плёѕ Th 24 (BAL) 

*dj(ijniésse Na 107 (VERHULST); top. ‘a li 

gngnésse L 106 (Edg. RENARD, BSW 61, 

173)... La forme de Ve 40 (Coo) est confirmée 

BSW 49, 177. 
* V. DRo, DSt, TAL et comparer les formes 

des sources livresques: CARL? (*dés djignès”, 

*djé-, *gngnés^); CoPP.; GAZIAUX, Cult. (*des 

djéniésses); WASLET (tène djignésse, “in ramon 

di gn'gnèsse); FRANCARD («*gnésse tend à 
s'imposer dans tous les contextes»)... 

5 Variante dissimilée de a, qui peut aussi 
résulter de la singularité des formes reprises 
sous b (v. n. 7). V. DL (d'aprés F; GRANDG., 

diniése), BSW 20, 63; Nos Dial. 1, 114 et 73 

(*avou dés grandes dignésses; *dés corons 
‘brins’ di gngnèsse). 

6 Ouverture de la voyelle tonique; comparer 

ALW 1,c.95 TÊTE (‘riasse) et c. 40 FER (*fiâr). 

7 On regroupe sous 2 b les graphies hésitan- 

tes An, йй, пй, probablement équivalentes. V. 
ALW 1, p. 165, n. 2 et p. 279; BSW 37, 251 
(interprétation du second л des formes wallon- 

nes par un durcissement de ny sans interven- 

tion de £ initial). 
8 Altération g (> d^) - k? V. not. 111 GRO- 

SEILLE, À П, n. 6; not. 118 FRAISE, À’, n. 6. 
? V. ALW 4, not. 35 FENÉTRE (fifias Ar 2) et 

n. 6 ci-dessus. 
10 On considère comme équivalentes les 

formes en -f-, -ñy- et celle en -niy- Ni 735 

comme une variante de -ñy-. Comparer les for- 

mes environnantes de ALW 1, c. 95 TÊTE et 

ALW 4, not. 35 FENÊTRE et v. СОРР., CARL? 

(Ch 735), MELIN, etc. 

H La palatalisation de n interne en й résulte 
probablement d'un croisement avec les formes 
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en ññ préexistantes en ces points (v. 2 b). V. 
DEPR.-NOP. (syn. *g'gnéte)y, Dasc., Suppl. 
(pré à g'gnés' Th 77; *tri à ~ S 29); id. 
CARL.!. 

12 V, *djiniésse, LOISEAU. 
З Forme en ê pur, arch. à Ve 34 (mieux 

conservé à Solw.) et probablement connue 
jadis à Ve 32 (É.L., PSR 2, 54). Comparer 
ALW 1,c.95 TÊTE; ALW 8, c. 1 BÊTE. 

14 Rare à l'initiale à Ne 47, la nasale pala- 
tale apparait de manière fréquente dans le 
discours (PIERRET, Hab. 3.69 et Mélanges 
Bal 1.2, 171-2). V. tla gnésse, HAUST, Chestr.; 
*en.gnésse Ne "38, BOULARD. 

1? V. introduction et n. 3. Pour la persistance 
de gu dans A, Mo, Th, v. ALW 1, p. 279. — 
Ajouter «ginette» [Zi-?] Mo 1 (SIG.) et compa- 
rer *dj(é)niésse — *dj(é)nét (m.), DEFAGNE. 

16 Diphtongaison secondaire: é > ie» i,» i 
(REM., Différ. 56). Remarquer particulièrement 
‘une' *dj(u)néte — "des" *gnétes, Mass., BSW 
41, 164; DW 27, 76, 96; “djèni,te Vi 47, Pays 
gaumais 36-7, 262; *djéníte Vi 46, Gloss. 
S'-Léger, etc. 

" Désigne «le genêt à fleurs mauves [?] 
destiné à la fabrication des balais» A 20. — 
V. Dasc., Suppl. (‘avec la *guéniéte, on fait 
des *storkéyons 'écouvillons' pour renettoyer 
le feu’), ainsi que g(i)nit A “3, 7 (Corr); gnt 
А 2, 14 JH). 

18 Insertion de r adventice par analogie avec 
des formes en -ESTRA (FEW 4, 101b, mfr. 
genestre; DRo, DSt; Haust, Médicinaire liég. 
20, n° 5; 122, 1. 800) et anticipation du r en 
syllabe initiale (ALW 4, p. 95). — Métathèse 
à To 58 (forme douteuse). 

? Masculin régressif de la forme féminine 
GENISTA perçue comme collectif (FEW, Le., 
101a). — Sous a, formations hybrides avec 
palatalisation à l'initiale et influence fr. à la 
finale. La q. 111 donne snè To 6, sans doute 
par erreur. 

20 Réponse unique à Ma 42. Désigne sou- 
vent la sommité d'un végétal (v. ci-dessus, not. 
60 CIME, B 2 et n. 10): en marge de *hotche (а 
3 a), hopét, syn. bècèt H 38 (Gives); hopèt di 
guüès B 15 («pour ramoner», q. 877). Cf. le 
simple *hope 3 'téte des fèves de marais' à 
Huy, d’où le dérivé *hoper ‘étêter les fèves de 
m.' DL. Le type est dit syn. de A: «le g. jeune 

pour servir de litiére» Ma 53 (et dol h. ou dol 
gifiés, q. 327), et est sans doute plus répandu: 
«hopette» Ma 1 (enq. O. Verdin); top. “su lès 
opètes ‘petite étendue couverte de genêts’, */i 
grande tére dès ~ Ча grande terre des -' D “8 
(BTD 54, 172). À considérer probablement 

comme un dérivé métonymique de l'abfrq. 
*HUPPO + -ITTA, cf. FEW 16, 267a (rapprocher 
hesb. hopéte f. ‘faisceau d'avoine lié sous les 
épis' classé 16, 224b, mnéerl. HOOP). 

ADD. a. Gousse de genét. 
1. *cape:! kap D 84,791; L 113, 114; Ve 38, 

40-42, "46, 47; Ma 12-39, 42, '44, 51, 53 (et 
-by; B 6, 9, 12, 14, 157, 16, 21; Ne 4, 5, 9, 
14, 16, 76 (Behéme, Louftémont, Vlessart). 

2. а. 'couteliére'? kditlir Ve 39, 44; My 4: 
В 7 (Rogery) | kót- My 1,6 | küt- Ve 40 (Fran- 
cheville) || b. "couteau':3 Vi 13, 22, 27 (Кё). 

3. a. *hotche:^ hot W “45; H 2, 26-28, 37, 
38 (Gives), 39; L 4, 732, 43, 66, 114, 116; 
Ve 31, 44; Ma 4 || а^. *scotche? skóc Ni 75, 19, 
26, 28, 45 || b. *hotchét:? Лосё Ve 39 || b”. 
*cotchét:? косе Ve 40. 

4. a. 'cosse*:? kos To 48, 57, 58; A2, 7, 13, 
^18, 28, 37; Mo 1, 17, 20, 37, 41, 42, 64 (-z), 
"75; S 1, 6 (-z), 10, 13 (-2), 19; Ch 4, 16, 27, 
28, 43, 54, 61, 63, “64, 72; Th 5-29, 46, ^51, 
53-62, 72, 73 (-z); Ni 11, 33, 36, 38 (-z), 39 

(-z), 61, 72, 90, 93, 107, 112; Na 6, 19, 20, 23, 
30, 49-99, 107-135; Ph 6-15, 16 (-z), 33-47, 
53 (-z), 54, 69-81, 86; Ar (-z); D 7-25, 36, 46, 
58, 68-73, 94, 113, 120-132 (-z; H 69; Ma 1; 
Ne 11, 15, 20, 22-24, 31, 32, 51, 65; Vi 2, 8 || 
b. 'coss-ette':? kosét Th 53; D 110, 136; Ne 69 
|| с. *coss-eau*:'? kósya Ph 84 | kosi, Vi ‘34 || 
kusó" Th 64 | -ó Th 43. 

5. "côte": kwaz D 40.12 
6. *hágne, *hógne...:? hàn My 1 (H. Cuni- 

bert) | hari H 21; L 61 | hóñ L “90, 94; Ve 24? 
| hóí L 101. 

7. a. the, *hü-, ‘hyêfe, 'ché-...:^ Am 
Ve 32, 35 | hif L 106; Ve 6 || xë&f B 2, ‘3,7 | $ëf 
B 15 || šf B ‘1 || b. *háfion, *Һуё-...:5 
hüfyóg My 2 || xëfyô B 4. 

8. L. *háfe, *chôfe...:!* АДЕН 68; L 106 | -ÿàf 
Ма 40 | of Ma 46 (syn. IV a). 

П. *cava: kava D 64." 
Ш. a. *scafiéte:? skafyét В 28, 33; Ne 49 

(-d), /50 || а“. *cafiète: kafyèt Vi 35.19 
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*djinésse... : 

“djènésse, "(en)gnésse': б 

“diignèsse, *(gn)gnèsse... 
*dignésse 

"dugnasse, *'gngnasse 

'g gnésse 

`j (Ugnèsse 

“djugnêsse, ` (gn)gnésse 

"diinète, *(gn)gnète 

“dj 'nëte, *gnéte 

`jinète 

`j 'nête 

' djènéte, * (gn)gnéte 

Vo Cdjeniéte, ‘(gn)gniére 

V ite e `guèrgnète... 
k ` *guignète, *g'gnéte - 'genét' 

4 ‘g'niéte, -ite * *hopéte 

Й D e м D Dr 
E> 

IV. a. “chafiote:?? safyòt Ma 46 (syn. 1); B 
27 || a". *scafiote: skafyòt B 22 (et -d) 2! 

V. a. *café...:7? kafé Vi 6 | -č Ne 76 («vil- 
lage»); Vi 21,27 | -f, Vi 37, 42, 47 || b. *cafe: 
kafè Ne 57? || c. *са:2* кај Vi 25 | -ó Vi 43. 

9. 'gousse':?? gós Ne 43 | gdiz No 1 | gus To 
78; Th 82; D 81. 

10. "écorce: èkós Vi 18? 

11. 0:2? hò Ve 34. 
12. *pélate?* pélat Ne 44. 
13. *bahote:? bahòt Ma 3, 4, 9. 
14. *plakéte:?? plakèt Ve 37. 
15: "pois*:3! L 85; В 5, 11, ^19, 22, 23, 28, 

30, 32; Ne 26, 39, 60, 63; Vi 6, 16. 

16. 'semence':? simés Н 49 | smëz H 67 | 
smas Vi 37. i 

17. ше? D 101. 
18. ‘la graine et la fleur": la grën è la flér 

B 24. 

! S'applique à diverses sommités de plantes 
(sené [REM., Gloss.; BSW 49, 173], ombelles 

de sureau [not. 170, ADD. « 1, n. 1]), aux 

TOME 6 
CARTE 88 

cosses de pois, haricots... (REM., ib), à la 
pomme de pin, au cône de sapin (not. 141, œ 
27, n. 37)... V. BASTIN, Plantes (Meiz) et ajou- 
ter notre sens FEW 2, 275a САРРА. 

2 Bien que l'alternance di - д, normale en 
Wallonie malm., ne s'observe ni dans *coûrê 
(ALW 4, not. 111 COUTEAU) ni dans *coüte 
‘coutre’ (PARTIES DE LA CHARRUE, vol. ulté- 
rieur), le terme dérive de 'couteau' (FEW 2, 
1500b cürTÉLLUS) plutôt que de "côte" (2, 
1502a, n. 17; BTD 20, 328; 21, 196). — 
«Anciennement, quand on avait beaucoup de 

moutons, on coupait la téte des genéts au 
moment où les fruits étaient mûrs; les mou- 
tons en étaient friands; on appelait cela des 
kätlir» Ve 44 (JH). Cf. DFL; REM., Parler 

('cosses et jeunes pousses de g.'); BASTIN, 
BSW 50, 555 et Plantes (*cót'lfre My 75, 
+coût'- My 2 Xhoffraix, 75 Thirimont; *cout'- 
My 3 Ovifat). 

? V. n. 2. — Désigne la «gousse verte» Vi 27 
(opposé à 8 V a). Classer FEW 2, 1500b (avec 
HSaóne couté ‘gousse de légume’). — Autre 
sens not. 86, ADD. 



TOME 6. — NOTICE 173 469 

^ Déverbal de *hotchí ‘décortiquer’. Cf. DL 
(‘cosse ordinairement pleine”, opposé à 6), DFL; 
HAUST, Étym. 154-5; FEW 3, 290a *EXCUTI- 
CARE. — Glissement de sens du contenant au 
contenu (*hotches W 13, WARNANT, Cult. 223). 

? Méme origine que le précédent (unique- 
ment nam. scotcha |-ELLU] FEW, l.c.). V. *sco- 
tches (de vesces), GAZIAUX, Sillon 166, 352; ~ 
(de pois), Cult. 259. 

6 V, DFL, REM., Parler (*dés h. d’ petis, d’ 
féves). À distinguer probablement de *hotchèt 
(français régional hocher) ‘aggloméré de char- 
bon et d'argile’ (ALW 5, p. 52) ou ‘motte de 
tourbe pétrie avec de l'argile’, ‘brique de tan’ 
(ib. 56), ‘pelote de beurre, de neige’, ‘tas de 
foin, de fumier'... Rapprocher du précédent 
[-ITTU]. 

7 V. DFL; BASTIN, Plantes (*cotchèt d' dju- 
niés^ Ve 40). À distinguer de *cotchèt ‘bloc de 
houille’ (ALW 5, p. 48)? Pourrait être altéré de 
"'cosse' (v. le suivant). Pour le passage s > é, 
comparer *cotchét, t. enfantin, ‘porcelet’ (cou- 
ramment *cossèt), REM., Gloss. (ajouter 2, 
1254b KOS). 

* Précisions: «peu employé» S 6; «servait 
de litière» Ne 65. Désigne généralement la 
cosse de légumineuse («surtout pour la c. de 
pois» Ma 1) et par extension l'«involucre» de 
la noisette (v. not. 146, J 1). La spécialisation 

sémantique manque souvent dans les lexiques; 
v. cependant *c. dé djéniésse (BALLE); *on 
samot dou on onge "` la s'mince v'not dins dés 
cosses qu'on-z-alot cwède "on semait du g.; la 
semence venait dans des c. qu'on allait cueil- 
lir! Ne 738 (BOULARD 389). Cf. FEW 2, 826a 
CÓCHLEA (altéré en *COCEA; croisement possi- 
ble avec COCCUM). 

? Dérivé en -ITTA de cosse, cf. FEW 2, 826b, 
BRUN., Eng. 373 (D 7119) et not. 141 CÔNE DE 
SAPIN, POMME DE PIN, 26, n. 36; not. 146 «INVO- 
LUCRE» de la noisette, J 2, n. 17; etc. 

! Généralement 'cosse (verte) de pois'. V. 
DgPR.-NoP.; СОРР. (arch); CARL2; Bar... — 
Diminutif de 'cosse' + -ELLU; cf. FEW 2, 826b 
et rapprocher MarcheE. cocha (d'après BSW 
55, 364) classé 3, 290a. 

H «Comme pour pois» Th 64. — Dérivé de 
'cosse'? ou de KOS par réinterprétation (2, 
1255b et n. 7 ci-dessus)? Voir aussi le théme 
*KÜKKA ‘sommet’ (2, 1490) et СОХА + -ELLU 

Ccuche ‘branche’, syn. *couche, DEPR.-NOP.). 

12 «Se dit particulièrement du pois». — Ajou- 
ter FEW 2, 1250a COSTA (mir. côte d'ail 
‘gousse d'ail Cotgr 1611...). 

3 La forme de My 1 vaut pour My 4 (Bas- 
TIN, Plantes, *háne de genêt). Cf. DL (‘cosse 
de pois vidée’), DFL; Wis.; FEW 2, 387a CARO 

(corriger Faymonv. háne 'gousse [de fèves de 
marais]' en Ayáne, BSW 50, 570). V. not. 123 
BROU de noix, D, n. 7 et œ 2; not. 146 «INVO- 

LUCRE» de la noisette, F. 
14 Précision: "de pois': di pü B 7. — Cf. DL, 

*hífe 4, DFL ('cosse de pois vide”, comparer 3 
а, b); Wis; FRANCARD... FEW 17, 23a, ahall. 

*SCELIVA ‘cosse (de fruit) et BTD 35, 359; 37, 

282. V. not. 123 BROU (de la noix), E et œ 3; 
not. 146 «INVOLUCRE» (de la noisette), A 1. 

5 Diminutif du précédent. V. DFL (‘cosse 
de pois"). Var. “hifion, VILL., SCIUS (syn. *há-); 
*hyt-, BSW 50, 572 (My 6). Porter FEW 17, 
23a et v. not. 123 BROU (de la noix), E b; not. 
146 «INVOLUCRE» de la noisette, A 2. 

le V. DL (s. v. thife 4), DFL; FRANCARD... 
Classé FEW 16, 293b, abfrq. КАР ‘cosse, 
gousse' mais rattaché à l'ahall. *SCELIVA par 
Haust. V. not. 123 BROU (de la noix), F Ï a et a 
4; not. 146, B 1. 

17 Dérivé de КАЕ avec sonorisation de la 
constrictive? Voir not. 123 BROU (de la noix), 
ЕШ, n. 14; not. 146, В 2. 

18 V. not. 123 BROU (de la noix), F IV а“; 
not. 146, B 7, et n. 21 ci-dessous. 

19 Cf. *cafiétes *pellicules de la peau (...); 
écales de fruits secs (plus rare que *écróves) 
MASS.; ‘écailles de poisson’ BSW 37, 307 et 
‘pellicule’ 41, 124, et FEW 16, 294b. — V. 
not. 123 BROU a 4 Ша. 

? Diminutif de *cháfe, cf. n. 16 et FEW 16, 
294b. V. not. 123 BROU (de la noix), F VII a, 
n. 20; not. 146 «INVOLUCRE» de la noisette, 
B 10. 

?! V. not. 123 BROU (de la noix), F VII а”, 
n. 21 et not. 146, ibid., et ajouter le sens FEW 
16, 294b. 

? Glosé «cosse vide» Vi 27, 37. V. *cafiè 
‘gousse, cosse de pois, haricots’ Gloss. S'-Léger. 
Cf. FEW 16, 295a (gaum. café ‘cosse’) et 
not. 146, B 3. 

23 V. BRUN., Enq. (Vi 4, 77, 9,25, 726) et 
ajouter ce diminutif FEW, l.c. 
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24 Réalisation gaumaise de -ALE (absorption 
de '-ail')? Interprétation '-ot', not. 146, B 4, 
n. 4. 

25 Origine inconnue. Cf. FEW 21, 132b 
(afr. gosse 13* s.; mfr. nfr. gousse dep. Est 
1538...): réfutation du rapprochement avec 
aprov. gossa 'chienne' (SAINÉAN, Sources 1, 
139) par GAMILLSCHEG, ZFSL 54, 207-10; id. 
pour le rattachement à l'it. guscio, lui-méme 
emprunté au fr. Le rapport avec cosse n'est 
“pas clair: Гаі. gosse а pu venir de cosse 
par influence sémantique d'un synonyme en 
g-. Le terme nord-galloroman étant plus 
ancien et plus solidement implanté, on peut 
penser également à une origine germanique, 
BaldEtym. 446, 4189. 

26 V. not. 61 ÉCORCE, À X a et not. 123 
BROU (de la noix), I, n. 28 (rs > $ gaum., v. 

ALW 1, c. 78 POURCEAU; Pays gaumais 11, 
30-1; 12, 21-9; 24-5, 280-5; REM., Différ. 
125-6). 

7 Cf. FEW 3, 288a EXCUTERE; DFL 
(‘cosse de pois, fève, ordinairement vide’) 
et not. 123 BROU (de la noix), K, n. 30; not. 
146, H. 

28 Précision: «avec les graines». Cf. FEW 
8, 485a PILARE (frm. pelatte ‘coquille de noix, 
d'amande'...) et not. 82 PELURE, A Ш; not. 

123 BROU (de la noix), L a, n. 31. 

29 Cf. FEW 15/2, 8b, abfrq. “BUKA (autres 
sens); not, 141 CÓNE DE SAPIN, 7 a; not. 146 
«INVOLUCRE», C; not. 185 ARBRE TÉTARD, 
A 1. 

30 Diminutif de 'plaque' (-ITTA). FEW 16, 
627-629, mnéerl. PLACKEN. Confusion avec 
une autre plante (grateron, bardane...)? 

3! Métonymie (contenu de la gousse). Cf. 
FEW 8, 607-608a PISUM et POIS, vol. ultérieur. 

?? Proprement la graine, v. n. 31 et not. 141 
CÓNE DE SAPIN, POMME DE PIN, 20. Cf. FEW 11, 
431a SÉMENTIA (forme suffixée: Malm. s'min- 

con m. ‘jeune pousse de genêt” Bast. 74, Fay- 
топу. s'mécon ‘branchette (en semence ou 
non de genêt, de sapin)’, Odenval s'mécète f. 
BSW 50, 590; les deux derniers doublés 435b 

SEMINARE (с.г. BTD 38, 265) et définis res- 
pectivement ‘ramille’ et ‘brindille’ à My 3, 
TOUSSAINT). 

33 Terme gén. V. not. 78 FRUIT, А IT; not. 141 
CÓNE DE SAPIN, POMME DE PIN, 19. 

p. Souche et tige de genét. 
1. a. "étoc*:! stò D 136 | stòk Ma 39 (0 tò pti 

~ di šuñës, hopèt) || b. *tuké...:? tuke Vi 6 | -é 
Vi 27 | -é Vi 8. 

2. a. *sticot:? stikò D 136, ‘141; Ne 57 || b. 
*stikia:^ stikya В 16; Ne 11, 24 || *stékiyon? 
stekiyó D 136; Ne 51. 

! Comprend «la racine et un petit moignon» 

D 136. — Cf. FEW 17, 238a *sTOK et not. 57 
SOUCHE, B 1. 

? Glosé «souche qui reste» Vi 6, 27; «petite 
tige» Vi 8. Comparer *stokê 'souche de genêt”, 
BASTIN, Plantes; *tuqué “souche desséchée d'un 
arbrisseau’, Mass. *tuquíé 2 ‘souche assez 
haute’, Gloss. S'-Léger et v. FEW, l.c. [-ELLU]. 

3 «Souche de genêt» D 136, 7141. V. *sticot 
1. ‘souche de g. qu'on a coupé’, HAUST, Chestr. 
et BOULARD (“grosse branche de genét' Ne 738). 
Autres sens connus en ard.: 'échalas', 'rame à 
haricots'. Cf. FEW 17, 232-233b, abfrq. *sTIK- 
KAN et BTD 38, 276. 

^ Glosé «tige de genét» B 16, Ne 24. Cf. 
FEW, l.c. [dérivé en -ACULU]. V. aussi *s(u)tikna 
‘rame de pois’ et *s(u)tikner ‘ramer, soutenir 

une plante grimpante', FRANCARD (*sitika; -ké, 
-knè Ma 51). — En marge: *stiké ‘fourré’ et ‘il se 
sutik tous côtés" Ne 11. 

* «Tige ébranchée de genét» D 136; «racine 
et moignon de tige en terre» Ne 51. — Dérivé 
en '-illon'. Cf. FEW, 1.с.; Nos dialectes 7, 25 
Cstikions ‘tiges de seigle en terre’ Ne 9) et 
ÉCHARDONNOIR, vol. ultérieur. 

y. Gros genêt (dont on faisait des fagots pour 
le four). 

"boujon": bugô Ma 53 (do ~ ‘du ~', dé fagó d 
~ ‘gros g. à peu prés mort dont on fait des fagots 
pour le four); bozó Ma 728 (dé ~ ‘gros genêts’). 
- Type aux acceptions diverses; v. ÉCHELON 
(ALW 4, not. 98), BARRE de chaise (ib., not. 73), 
RIDELLE (ALW 9, not. 66), JOUG (ib. not. 117), etc. 

Ajouter notre sens FEW 15/2, 13, abfrq. *BULTJO. 

ETHNOGRAPHIE: 'aux vaches qui n'ont pas 
gèri (digéré) et qui sont Adizéy (gonflées, 
météorisées), on leur lie une kohèt (branchette) 

de genêt dans la gueule' L 114. — V. REM., 
Gloss. (Folklore 179b) ainsi que BOULARD 
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(pour soigner les lapins qui ont *eune grosse 
panse d'avoir mangé de la nourriture trop 
humide); id. GAZIAUX, Élev. 253. Diverses 
applications et remédes dans les lexiques 

(litiére, balais, écouvillons, revétement de por- 
tes et de meules, engrais vert, armature de la 
faux...; diarrhée, fiévre aphteuse, verrues 
[ALW 15, 99b]...). 

174. BÜCHERON, OUVRIER DU BOIS 

О.С. 856 «bücheron; ouvrier du bois» .! 

La notice permet de distinguer deux groupes 
de désignations: les désignations locatives 
(«celui qui travaille dans le bois») et les dési- 
gnations fonctionnelles («celui qui abat / coupe 
le bois / du bois»). Les premiéres sont morpho- 
logiquement des dérivés de radicaux nominaux 
issus de *BOSK- (A); les secondes, des noms 
d'agent en '-eur' dérivés de radicaux verbaux 
('abattre”, 'couper', 'tailler', etc), parfois pré- 
cisés par un complément déterminatif ("de 
bois', 'd'arbres', 'au(x) bois’, ‘aux arbres", 
etc.) qui représente en général l'objet du verbe 
dont est issu le nom d'agent. 

Comparer not. 175 FORESTIER. 

Ф ALF 185; ALPic. 288; АІ СВ 580; АШК 
604; BRUN., Enq. 206. 

AJ 1. *bwéh'li, *bwech'-? bwèhli W 30 
(terme importé, en parlant de l’ Ardenne); H 67, 
68; L 1 (?), "90 (q. 12 «forestier»), 101-116; 
Ve 37-39; Ma 2 | bwéy- L 94; Ve 26 | bwes- 
D 46. 

2. *bwéh'leü:? bwehlé L 66; Ma 19 (seule- 
ment au figuré, 'homme qui travaille fort"). 

3. *boskiyon, -ké-, *bokiyon, *bokion, 
-kilion, *bou-^...: boskiyô Ni 38, 39; Na 6, 
30, 49; H 1 (-ï-), 8 (-â), 37, 38 (-ï-; fagoteur, 
v. арак), 42 (CF), 53, 69; L 85 (I), 87 
(arch.) | -kéó H 21 | bóskéyó S 1, 10 (q. 12), 
19, 29, 37; Ni 36, 72; H 27, “39 | bokiyô 
Ne 51,69; Vi 2, 43 (J. H. -kion enq. compl.), 
47 | -ki.ó Ne 65 | -k;yô Vi 37, 38 | -0n Vi 27 | 
-kyó To 37 (bó-); D 101, 132; H 67 (rare et 

arch.); Ma 39, 51, 53; B ‘14, 16-27, 30 (-0.), 
33 (14.); Ne 4-16, "23, 24-31, 32 (bar-), 33- 
43, 49, 57; Vi 35, ‘36, 46 (mais bèki.ô selon 
A. Lecoq) | «boquion» To 37 | -kyá Ne 63 | 
-а. Ne 47, 49; Vi 16 | bokiyä Vi 25 | an 
Vi 21 | -ijdg Vi 13 | -ag Vi 22 | -kyä Vi 6,8 
| bókilyó Ма 39; B 15 | bu- Ma 42 | -kliyó 
To 7 | -čilő No 2. 

4. *boskéye(P...: bôskèyé Mo 41 (q. 12; 
var. -ké- q. 858); Th 25, 43; Ni 1 | -Фу Mo 44 
(L. Dufrane; -(у) q. 12) 

5. *boskétia: bòskètya Mo 9 (q. 12); Ch ‘5 
(D' Nopère). 

A". *bucheron, *beu-?...: busró A 12; Mo 1, 
64 (-$è-); Th 5; B ^1 (fait des büches) | „д 
To 73, 78 | -ès To 1 | -rá Ne 60 | -à, Vi 18 | an 
Vi 22 | besró D 136; Ne 44, 51 | běšærő 
Na 59. 

B. tabateû(r)? ("de bois / d'arbres / au(x) 
bois / aux arbres'!?): араё, - No 3; To 2, 6 
(-@,), 7, 13, 24, 28, 39, 48, 58, 771, 73, 94; 
А 2, 12, ^18, /52, 55; Mo 20, 37, 42, 44, 58; 
S 6-13, 29, 31, 36; Ch 4, 16, 27, 33; Th 29, 62 
(dans la haute futaie; v. tayÉ); Ni 2-/5 (mais 
inconnu), 33, 45, 61, 85, 90, 7102, 112; Na 1, 
19, 20, 22, 44, 49, 112, 129; Ph 33; D 15,30, 
40, 68, 72; H 38, “42 (abat seulement de gros 
arbres); L 1 (?); Ma 24, 35, 42, 46; В 2, 73,! 
12, 22, 23 (q. 12); Ne 47, 49 | -ér, -ær Ve 37, 
39; B2, 3,4, 5, 7,9, 11. 

C. 1. *cópeü(r) !? ("de bois / d'arbres / au(x) 
bois / aux arbres'!?); kópë, - Ni 20 (-&-): 
Na 59; W 13, 42, 63, 66; H 2, 535 L 19, ‘32; 
Ve 24; My 2; Ma 4 (q. 12), 9 | -ér, -ér Ve 32, 
34, 42; My 1. 

2. *dèscôpeü: dèskôpé В 24 (met le bois à 
mesure sur le terrain ou dans les gares). 

D. 1. *taye-0s-bos:" tay ó bó Ch 72. 
2. *tayeü ("de bois / au(x) bois / en le bois'!9), 

*téyeü!^--: tay, -æ Ch 63, ‘64, 72; Th 24, 53, 
62 (dans les taillis; v. abat&), 72; Na 84, 107 
(coupe la futaie), 109; Ph 6-81, 86; Ar; D 38, 
110 (abat et faconne l'arbre), 123, 136; Ma 42 
(q. 12); Ne 51 | tè- W 59. 

3. *k(i)téyeü'^ ("de bois / *d' légne [‘bois de 
chauffage']?): ktèyé D 30; L 2 | ki- L 66. 

E. *аќсһей!5 "aux arbres’: ac Ni 19, 20. 
F. 1. *soyeü: sòyé А 718; Th 24 (q. 12); 

Ph 33. 
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2. tr’soyeû: гзду@ D 110 (scie les troncs et 
met les büches à dimension). 

G. 1. "ouvrier de (du, des) bois"? No 2, 3; 
To 2, 7, 37, 39, 43, 48, 94, 99; A 2-37, 50, 52; 
Mo 17-37, 64; S 6,19, 31; Ch 4, 61, 72; Th 5, 
24, 46, 53, 54, 64-73, 77; Ni 6, 11, 20, 39, 61, 
93; Na 1, 22, 23, 44, 69, 79, 99, 101, 116-130; 
Ph 6-16, 42 (q. 12), 45, 53, 54, 79, 84, 86; 
Ar 2; D 7, 15, 25, 30 (q. 12), 34-72, 84, 94, 
101, 110 (fait les fagots), 113-123; H "28, 37, 

38, ‘42, 46-50, 68, 69; L 1, 732, 61, 87, “99 
(q. 12), 106-114; Ve 1, 24, 31-47; My; Ma 
(sauf 35); B 2-9, 12, ‘14, 21, 23 (enq. compl ), 
24 (fait des fagots, par ex.), 33; Ne 4, 11-31, 
47,60; Vi 6, 8, 21. 

2. "homme du (des) bois'" Th 14; Ni 107; 
Na 135; Ph 33, 54; Ar 1; D 73, 81,94; Ma 1; 

B 12; Vi 27, 37. 

! Quelques compléments proviennent de la 
q. 12 «forestier». 

? Dérivés des radicaux *bwéh-, *bwéch- 
(A 1-2) et *bosk-, *bok-, *bouk- (3-5) issus de 
*BOSK- (sur le caractère autochtone ou non de 

ces formes, v. not. 29 BOSQUET, n. 1) et emprunt 
de fr. bücheron (A). FEW 15/1, 195b-196a. Les 
suffixes, respectivement '-elier' (A 1), '-eleur' 

ou peut-être "-eleux' (2), '-illon' (3), '-illeur' ou 

peut-être '-illeux' (4), '"-eteau' (5), '-eron' (47, 

indiquent la relation du dérivé par rapport à la 
base nominale («celui qui vit / travaille dans le 
bois»); comparer 'bosquet', "'bosqueteau' 
comme noms de plusieurs animaux vivant dans 
les bois (écureuil, pivert, tique); FEW 15/1, 

200a et b; ALW 8, 80a, 188b. — Dérivé verbal 
régressif formé sur le type 3: *bokír 'exercer le 
métier de bücheron' Vi 22, 27; v. aussi LIÉG., 
Mass., Gloss. S'-Léger. Type 'bosquiller'; FEW 
15/1, 195b *BOSK-. — Homonyme du type 1: DL 
*bwéh'lt *boisselier'; v. la note suivante. 

3 V. DL “bwèh li (arch.) *boisselier'; (t. rural, 
*bwéh'leü à Esneux [E 106]) *bücheron', COR- 
BAY [Ve 45] *bwéhy Т. H conviendrait de dégrou- 

per sous deux entrées, dans le DL, les deux 
homonymes *bwéeh'li, l'un dérivant de bwe(h) 
(^bücheron'), l'autre de *bwéhé, correspondant 

de fr. boisseau (‘boisselier”). 
^ V. LÉON. *boskiyon 'bücheron' (s'ajoutant 

aux mentions de PEH). FRANCARD, AUBRY 

*boquion (note dans Haust, Chestr.), MASS., 

Gloss. S'-Léger *bokion, LiÉG. *boquian, DELM. 

bo(s)quillon, CoPP. *boskéyon (dans ГЕН: -ей; 

cf. note suivante), DEPR.-NoP.,, Dasc., Forêt, 

CARL.! id. — Au plan phonétique, noter le ren- 

forcement de y en ly (dans bókilyo), l'antéposi- 
tion de / (dans b«liyo), la palatalisation 

picarde de k (dans bučilő). 
5 V, Corr. *роѕкёуей (ou -on); même type 

dans BRUN., Enq. 206. 
° En marge de la q. 856: *broskéyi; -eü ‘tra- 

vailler mal le bois; celui qui travaille mal le 
bois’ B 1: peut-être type 'broustiller' ‘faire des 

broutilles’, cf. FEW 15/1, 312b *BRUST-, avec 
passage de га k (pour un phénomène analogue, 

v. not. 34 BROUSSAILLES, n. 7), à moins que 

*broskéyi ne procéde du croisement de 'bos- 

quiller' et de *bródi, *bród'ler 'bousiller, 
gâcher’ (DL; FEW 15/1, 301a BRODDEN). 
Comparer GÂCHER L'OUVRAGE (vol. ultérieur). 

? La réponse de Mo 9 provenant de la q. 12 

«forestier», son sens n'est pas parfaitement 
établi. 

* Fr. bücheron, dont les formes wallonnes 

sont empruntées, résulte de la réfection d'après 
büche d'un ancien 'bocheron'; v. FEW 15/1, 
195a *BosK- et BLOCH -WARTBURG, s. v. bois. 

? V, PIRS., DEPR.-NoP., Dasc., Forêt, СОРР. 
+араіей *bücheron', CORBAY [Ve 45] id. ‘abat- 
teur’, CARL? id. ‘celui ou celle qui abat le 
charbon, les arbres, des constructions, des 
fruits, etc”, FRANCARD ‘abateñ (âs bwas) 

*bücheron', REN. *abateá d'arbres. FEW 24, 

18a ABBATTUÉRE. 
10 Le complément représente en général 

l'objet du verbe dont est issu le nom d'agent. 
Pour la valeur partitive de l'article 'aux' dans 
'aux arbres', v. REMACLE, Synt. 2, 299-305. 
Dans 'au(x) bois', l'article a probablement le 

plus souvent la méme valeur, que 'bois' soit 
analysé comme un pl. (cf. DFL) ou comme un 

sg. (comme synonyme de */egne). П se peut 

toutefois que 'au bois' ait parfois une valeur 
locative (‘dans le bois’), cette valeur étant 

attestée de manière certaine dans ‘tailleur “ou 
bois' Th 24 et dans ‘tailleur dans le bois’ 
BRUN., l.c.; on sait, en effet, que 'au' a rem- 

placé 'ou' dans cet emploi en de nombreux 

pts de B.R. tout comme en frangais (v. ALW 2, 

c. 5). Dans le relevé qui suit, les pts concernés 
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par ce fait figurent en italique. Relevé des 
compléments: 'abatteur de bois' No 3; To 2; 
H 38; Ma 42; Ne 47, 49; '-- d'arbres! tous les 
pts de To; A; Mo (sauf To 2, 39; Mo 42); S 6- 
13; Ch 16; Ni 33, 45, 61, 85, 7102; Na 1, 19, 
‘20, 22, 49; B 2, 73 (арак); '-- au(x) bois’ 
Th 29; Ni 112; Ve 37, 39; Ma 35; B 2, 3 
(abatér), 4-12, 23; '-- aux arbres' Ma 46; — 
'-- de bois! L 19; My 2; '-- d'arbres! Ni 20 
(Ard); W 13; '- de "rasse' ['taillis'; v. 
not. 176, A] W 66; '-- aux bois! H 53; Ve 24, 
32, 34, 42; My 1; Ma 49; '-- aux arbres’ Ni 20; 
W 63, 66; H 2; Ve 24; — 'tailleur (con-) de 
bois' Ph 61, 81; L 2; '-- de "légne' L 66; 
'-- au(x) bois' Ch 63, ‘64; Th 53, 62, 72; 
Na 84, 109; Ph 6-16, 37, 42-53, 69, 86; Ar; 
D 38, 110; Ne 51; '-- “ou bois’ Th 24. 

! À B 2-3, abatér 'aux arbres', mais 
араё 'd'arbres'; pour ces phénomènes d'al- 
ternance en Ardenne liégeoise (zone de main- 
tien de -r), v. ALW 1, с. 14, n. 3. 

12 V, aussi ConBAY [Ve 45] *côpeü âs b. 
Ajouter les mentions wallonnes contemporai- 
nes FEW 2, 874a COLAPHUS, auprès de afr. 
coupeur *bücheron'. — Périphrase: "homme qui 
coupe aux arbres: ki kóp âz йр W 21; '-- les 
arbres": lez бр L 39. 

7 Ajouter le type FEW 13/1, 49a TALIARE, 
auprès de afr. faille-bois ‘celui qui coupe le 
bois, nom propre' (env. 1330). Pour la forma- 
tion, comparer verv. *pwérte-á-sétch, à côté de 
liég. *pwérteá å sétch (DL, s.v. *pwërteü). 

14 Types 'tailleur' et 'contailleur', le second 
désignant plutôt l'ouvrier qui façonne (cf. *dés- 
côpeñ par rapport à *сдрей, sous C). V. FEW 
13/1, 43b ('tailleur') et 48a ('con-"), ainsi que 
DL *téyeü d’ bwès (а légne F), s'ajoutant aux 
données de ГЕН, LÉON. *tayeü аи bwés, BALLE 
*tayeñ au bos, DASC., Forêt *tayeá (au bos), 
CARL? *tayeü au bos (Th 35, 62; Ch 46; 
Ph 45), BAL, Büch. 203 *tayeü ou bos, etc.; v. 
encore BRUN., lc. (tailleur au bois, dans le 
bois, de bois’). 

5 Ajouter la forme wallonne FEW 16, 146b 
HÂPPIA. 

' Les formes de 'ouvrier' apparaitront dans 
un vol. ultérieur, ой figureront aussi les varian- 
tes de la q. «bücheron». Le complément est 
généralement introduit par 'de', mais "des': dè 
Ni 6 (ou 'de'), 20; Ne 60; Vi 21: "dw: du 

Th 24. FEW 7, 369b OPERARIUS. — Périphrase: 
"ouvrier qui œuvre dans le bois’: ki áf dé l b. 
To 6. 

7 Le complément est introduit par 'des' à 
S 29; Th 14; Ph 54; Vi 27, 37. Autre sens: 
‘homme du bois' ‘sauvage’ à Mo 1, 23. — 
Périphrase: "homme qui va au bois": ki va ó b. 
Ph 84. 

ADD. Divers métiers du bois. 
On classe ici quelques réponses recueillies à 

la q. 856, complétées par d'autres provenant 
des q. 12 «forestier» et 2050 «élaguer». Les 
mots désignent des ouvriers exerçant une acti- 
vité déterminée: confection des fagots, éla- 
gage, écorçage, etc. 

1? Fagoteur.! *fah'neá...: fahná, -æ L 1,19, 
66; Ve 24 (-@), 31 (q. 12); faginé L 29; — 
*fagoteü: fagót&, -æ To 99; A 1, 12, 18, 50; 
Mo 1, 5 (q. 12), 23, 41; S 13, 31, 36; Ch 27; 
Th 24 (q. 12); Ni 112; Na 1, 79; D 72; W 66; 
"fagoti: fagóti Ar 1. 

2? Élagueur.? *(è)rmonteû ('d'arbres?)...: 
rmôt& А 2; S 31, 36; èr- To 13 (q. 2050), 28 
Gd), 94 (~ d a. q. 2050), 99; A 752; Mo 20 
(q. 2050); emóte [lire er-?] To ^71; *désmon- 
teû: désmóté S 31 (ébranche l'arbre avant 
abattage); —  «debrantche» A “8; — 
*groyeü...: gróy& Ni 19, 20, 80 (q. 2050); 
gró- Ni 26, 45; *growicheü: growisé Ni 39 
(q. 2050); — ‘èrpincheû: «crpésé To 99; — 
*r'mineü d'ayes:? rminé d ay Ch 27. 

3° Écorceur. *peleü: pèlé Th 24 (q. 12); — 
*hwérceü: hwérsé Ma 24 («faisait les thwè- 
ces»). 

4° Essarteur. *sôrteû:5 sórté Na 107 (qui 
essarte); — *débochá:? dèbòšā Vi 35 (rare- 
ment). 

5° Autres. *bouheteá:! buhté L 66; — *cèr- 
kéleü^...: sèrkèlé Mo ‘5 (q. 12) syerké- 
A ‘18; — *tcherboni: &érbóni Ve 31 (arch., 
"faudeur' q. 12); — *plante-dé-bos: p/át de bó 
831 (q. 12)? 

! Dérivés de "fah'ner, *faguiner, *fagoter; 
comp. not. 180 FAGOT, À et B. Le dérivé en 
'-ier', moins fréquent, est encore relevé par 
LÉON. *fagotí, synonyme *fieü ['faiseur'] d 
fagots. 
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2 Se reporter pour ces types à la not. 183 
ÉBRANCHER, ÉLAGUER, respectivement D, B 3, 
C et G (mais 'espincier' à cette notice) et 

v. note suivante. 
? Comparer Corr. *èrmin.ner ['remener'] 

ène aye ‘entrelacer les pousses vivantes”; ~ tin 
pwéri ‘palisser”. Ajouter le nom d'agent FEW | 
6/2, 106b MÍNARE. 

* Se reporter, pour les verbes dont dérivent 
ces t., à la not. 177 ÉCORCER. 

` * Aussi relevé dans l'expression *mougni 
come in s. "manger comme un essarteur'; v. 

notamment PIRS. “sauri, er, -ей ‘essart, essar- 

ter, essarteur'. FEW 3, 318b EXSARTUM. 
6 Sans définition. Dérivé en '-ard' d'un 

verbe 'desbochier', à rapprocher sans doute, 
pour le sens de Very [Meuse] débósi ‘défricher 
(un bois)’, FEW 15/1, 194b *BOSK-. 

7 À rapprocher de mfr. bucheteur ‘bûche- 
ron' (1552, Rab), FEW 15/1, 195b *BOSK-. 

š Type 'cercleur' ‘fabriquant de cercles pour 
les tonneaux’; FEW 2, 704a CIRCÜLUS et vol. 

ultérieur. | 
? Ajouter *mourmoudier To 99. Quid? 

175. «FORESTIER», GARDE FORESTIER 

О.С. 873 «garde forestier», complétée par 12 «forêt; forestier». 

"forestier" se conserve à l'extrême est sous 
une forme indigène. Ailleurs, composés de 
'garde', substantif, suivi d'un complément 

déterminatif ou de 'garde', base verbale, suivi 
d'un complément d'objet. À l'est surtout, 
'garde', emprunté au français (comparer *wár- 
der...), s'adapte fréquemment par la réduction 
du groupe consonantique final, d’où "*gár, 
*gár; v. REMACLE, Différ. $ 66. Comparer 
GARDE CHAMPÊTRE (vol. ultérieur). 

A. 1. *fwésti, *fwas-: fwèsti Ve 44 (areh); 
My 3, 4, 6 (et *grand ~ ‘brigadier des Eaux et 
Forêts’); B 5 (arch), 7 (areh), 9, 16 | fwas- 
My 1 (rarement), 3 (à Sourbrodt). 

II. “forèstf, -tier, -tie...: fòrèsti D 136; H 
68; Ne 14 (areh), 65; Vi 8 | -ï A 7; Th 62 | -i 
Vi 38 (?) | -tyé To 39; Na 120, 127; Ph "11,37, 
42, 61; D 7, 25, 34, 81, “100, 101, 132; Ve 40 
(adjectif); 47; Ma 2, 19, 20, 24; B 6, 11, "19; 
Ne 31, 51; Vi 37 | -tyé Ar 2; D 110; B 24; 
Ne 26 | -cé Ph 15, 53 | -tyè Ph 79 (-es-); Ne 33, 
60, 76; Vi ^12, 13, 21 | -éè Vi 22 | -tye? To 39 
| -yê To 99 (inc); A 1 | «-tchyæ» To 771 | 
fêrèsti To 7 | forëstt,, To 73. 

B? 1. a. “gêr, “gar; gar H 21; Ve 6, 31, 34 
(ou. -d":), 37-40, 42, 44, 47; Ma 51; B 5 (néol.) 

| gàr D 34, 64; H 1, 46, 49, 53; L 116; Ma 2 
(privé), 3, 24 | gór Ve 32 || b. *gá(r)de, 
*garde...: gürt A 7; Ch 33, 72 (privé); Na 44, 
69, 79, 107, 135; D 38, 72, 94; My 1,2; B 6, 

15, 24, 27; Ne 9, 11, 24, 26, 32, 44; Vi 6, 8, 25, 
35 | gat Na 135 | gárd Ne 69 | gárd(é) D 136 | 

-d, А 10 | «gärde» To ‘71; A ̂18 | górd Ne 65 

| gărt Ni 45; Na 23, 130; W 3; Ne 39 | gart 
A ^13, 44, 60; Mo 17, 20, 23, 79; Ch 27, 63; 
Th 24 (garde-chasse), 25, 43, 46, 54, 73, 77; 

Ni 2, ‘5, 19, 26, 80, 98, 112; Na 1, 6, 49, 99; 
Ph 6, 45, 86; D 73, 81; Ve 24; Ma 40; B 9, 11, 
23 (-d; pas de bois communal), 30, 33; Ne 4, 
20 | gàrt To 58, 78 | «garte» A 55 | gard, 
To 13, 73 | gardè To 28 (~ “du catê, pour les 
bois du cháteau). 

2. a. “gar foréstier...: gar fóréstyé Ve 35 (ti 
louke âs bwés, âs plantés), 37-39; Ma 20; B 21 

| -- -t'yé Ve 42 | gàr fóréstyé Н 68, 69; Ma 4, 
19, 24, 42; В 12 | gèr -- L 114; Ve 32 || b. 
*gá(r)de forèstier, ‘garde --...: gürt fóréstyé 
Ch 72 (var. fórésti q. 12); Na 112; Ph 16; D 46, 
101; My 1; Ma 43; B 23 (inc), 28; Ne 14, 15, 

69 | -- -t'yé Ar 2; Ne 26 | -- -tyè Ph 79 (-es-); 
Ne 33, 47; Vi 21 | -- -гуё Ne 49, 63 | gat 
fóréstyé Ch 72; Ph 15 | gárt -- H 69 | gart 
fórésti Ne 43 (arch.) | garde -- No 1 | gart 
fóréstyé Th 54, 64, 73; Na 44, 116-129; Ph 33 
(plus élevé que "garde de bois"), 42, 53-61, 81; 
D 7, 40, 68, 113; Ve 24; Ma 24, 35; B 11, "14; 

Ne 20, 23, 51 (gard f.), 57; Vi 2 | -- eg Ar 1, 
2 (ou gdrt f.); D 110, 123; Ma 53; B 24 | -- -čé 
D 120 | -- -tye D 81 | -- -tyé Ch 16, Ne 76; 
Vi 16 | -- -ryè Ne 60 | -- -čè Ch 43; Vi 22 
(gdrt). 
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3. *gardé d’ forèts: gardè t fóré No 2 (ou 
gard dt f., notation de l'enquéte?). 

4. a. '*gár de bois", "раг --': gar di b. L 85, 
87; B 4 | g. du b. Ve 35, 41 | g. de? b. Mo 37; 
S 13 | går di b. D 30; H 8, /39, 49, 50, 53; L 2, 
4, 45, 106; Ma 4,9 | g. dé b. W 63,66; H 2,21 
(var. gar q. 12), 27, 728, 37, 38, ‘42 | g. du b. 
Ve 34 | gòr di b. H 67; L 1, 7, 29, 39,94 | g. du 
b. Ve 26, 32 | гбг di b. L 32, 43, 66, 101 | едг 
du b. L 19 || b. “warde de bois’, “gârde --', 
“garde --': wart dé b. Mo 41 (arch.) | gard di 
b. Ch 28, 61; Ni 107; Na 109; Ma 46 | g. di b. 
Na 22 | g. du b. My 2; Vi 13, 25 | gard di b. 
Ni 39; Na 84, 101; Ph 33 (gar); D 15, 40, 58, 
84, 96; W 35, 59; Ma 39 | g. di b. Na ‘20 | g. 
dé b. To 2; Ni 61, 80,85; Na 6| g. du b. Ne 16; 
Vi 18 | g. dé b. Mo 1 (gard); Ch 4 (Gid), 63; 
Th 29, 53 (gar), 72, 73; Ni 33-38; Ph 69, 84 | 
g. èd b. [ou gardè d b.?] No 2, 3; To 94 | ойга 
éd b. To 99 | gard ed b. To 13, 24. 

47. a. "раг du bois", “går --': gar dé b. B 2, 
^3 | g. du b. A 50 | går dè b. Ma 12, 19 || b. 
"warde du bois', '*gárde --', “garde --': 
wart du b. Mo 44 | gárd dé b. Ni 20 (et gàrt -- 
à Ard); Na 59 | g. du b. S 37 | g. du b. Ni 1, 
90 | gard dé b. Ni 6, 11, 102; Na 19, 30; W 1 
(gard) | g. dò b. Ma 1, 36 | g. du b. A 2, 37; 
Mo 41, 42; S 10, 29, 31, 36; Th 72 | g. du b. 
Mo 20, 64; S 19; Ch 16; Th 14, 24; Vi 21,22 
(вага) | gart du b. A 720, 28 | gárdé du b. 
To 43 | gärd® -- To 48; A 12 | gardé du b. 
To 39 || "gårde sur le bois’: gàrt sùl b. Ni 20. 

4”. a. раг des bois": gar dè b. Vi /36, 47 || 
b. '*gárde des bois', "garde --': gárd dé b. 
Vi 38, 43 | gárd -- Vi 27 | gard -- Vi 46 | gardé 
-- To 27 | gardè -- То 24. 

5. "раг de chasse', "går --'...: gar du cés 
Ve 35 (ti louke à jibier) | gar di ёёѕ Ma 29 | g. 
du č. Ve 32, 34 | gòr -- L 2 | g. di šas L 35 || b. 
"агае de chasse": gard di Сёз D 15, 40, 58; 
W 10, 21, 59 | g. dé č. Ni 93 | g. du č. Ne 20 | 
g. dé č. Ph 81. 

57. “garde de la chasse": gard dèl kaš Th 24. 
6. "går d'eau: gór d èw L 664 
B’. 1. 'garde-bois': gar b. А 50 | gard b. 

To 6 (var. garda b. q. 12); S 1 | gardè b. 
No 3; To 2 | gardé b. Mo 9; S 6; Ch 26; Th 5; 
Ni 28 | garde b. Th 62 | gardu b. A 1,752 (-d-). 

2. "garde chasse": gari Сёз B 22 | gard@ šas 
To 13. 

! Compléments intégrés dans le tableau et 
signalés par l'italique; pour les variantes, v. n. 
3. — Remarques. 1? La q. 12 est imprécise: 
forestier est-il adjectif (‘qui a rapport à la 
forêt”) ou substantif (‘homme chargé de la sur- 
veillance de la forêt’)? Le nombre important 
de réponses 'garde' montre que le mot a géné- 
ralement été entendu comme substantif, mais 
un doute subsiste pour 'forestier', sous les for- 
mes non diphtonguées, lorsque le type n'a été 
recueilli qu'à la q. 12. — 2? La q. 12 a encore 
obtenu des réponses dont le sens est ‘homme 
travaillant dans la forét (bücheron, ouvrier du 
bois)', qui complètent les données récoltées à 
la q. 856; elles ont été portées à la not. 174. 

2 FEW 3, 709a FORESTIS. Ajouter les formes 
diphtonguées en we, wa (v. REMACLE, Différ. $ 
18) auprés de alorr. acomt. frostier. V. aussi 
BASTIN, Plantes Š 14 *fwastí ‘forestier’ (ou 
*gâr-du-bwas) et *fwastélrie (en top.), ATTEN 
*fwastf, ainsi que les formes anciennes de DRo 
(s. v. tfwéstf, ^foistelerie, *fosterie) et de TAL, 
DBR 11, 43, n? 366 (^forsterie). 

? Variantes offertes par la q. 12: 1? (diffé- 
rence de type) gard Фа b. No 3 (gardà br 
gard dà b. To 2 (id.); — 2? (opposition -r / -rd) 
“gar forestier H 69 (*garde f.); *garde f. Ma 24 
("ваг fj. Quelques variantes sont négligées; 
d'autres sont intégrées dans le tableau. Noter 
*warde en deux pts borains; y ajouter *warde 
(sans complément) Mo 42 («dans les charbon- 
nages»). — Remarques sur l'interprétation des 
formes: une analyse 'garde-bois' aurait peut- 
étre dà étre préférée à l'analyse 'garde de 
bois", adoptée ici pour gar dé? bó Mo 37; S 13, 
mais “gêr existe à l'ouest (comparer *gár dou 
bo A 50); — dé est interprété préférentiellement 
comme "de? ou 'du', mais une analyse 'des' est 
toujours possible. — Ajouter aux formes de 
l'EH: BALLE *gardé-bo, BASTIN, Plantes *gár- 
du-bwas, LÉON. *garde di bwés. 

^ Ajouter *garde particulier Na 101; *gárde 
-- B 22. 
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176. TAILLIS 

Q.G. 13 «un bois; un bosquet; un fourré; un taillis». 

La notion de taillis s'oppose aux trois 
autres notions visées par la trop longue q. 13; 
alors que les premières sont des réalités natu- 
relles, la dernière découle de l'activité 
humaine (l'exploitation du bois en taillis, 
c'est-à-dire la coupe des rejets poussant en 
bouquets à partir des racines; v. n. 13). Les 
lacunes sont attendues là oü l'activité fores- 
tiére est inconnue ou rare (To, L nord, spécia- 
lement). 

Le sens de base des principaux mots autoch- 
tones: 'raspe' (A), dont l'extension dénote 

l'ancienneté, 'taille' (B 1) et 'coupe' (C) est 

'partie de bois exploitée chaque année, en 
général pour les besoins du chauffage domesti- 
que'. De ce sens découle celui de “partie de 
bois récemment exploitée en taillis’, où le mot 
employé seul entre en relation synonymique 
avec son emploi dans le syntagme 'jeune raspe 
/ taille / coupe”. 

© REMACLE, Parler 152-3; CoRBAY [Ve 45] 
48; BAL, Büch. 209-211. 

Al trasse, ‘raspe, ^rape... (f.; "de la? aux 
pts indiqués): ras A 44 (7); S 19; Ch 4; Ni 19 

(*dèl ку, 20 Cdél r; à Ата. tlu r., dèl raz ай 

bwès), 93, 102 (*dël r.); Na 19, 101, “120 (ou 
*basse taye); D 30 (ou *téye), 58; W 3 (ou "dei 

r), 63, ‘45 (*dés ~ ‘branches ou arbustes cou- 

pés); H 2 (flès r., v. sens sous *räyiye), 28 
(*dél r., v. *téye), 69 (*dél r., ou “dè tayi), 
L 732, 39; Ve 26 (dèl r), 32 (id), 34 Gd., 
arch., v. *téye), 37 (*dul r), 39 (id.), 42; Ma 9, 

12 (ou *téye), 40 (sous-bois sous futaie) | rasp 
А 28 (dans "bois de ~); Mo 775 (*dél ғ); S 37; 
Ch. 27; Ni 1 (*dél r.), 6-9 (*dèl r. ‘souches res- 
tant dans le taillis coupé”; v. *taye), 11, 17, 28 
(lès r.), 33 C del r.),38 (dans ton a fiyé Р ~ оп 

a tout coupé et ça repousse en taillis’), 39 (*del 
r), 45, 61, 85 Cdel r), 90 (7, ou *taye), 97. 
107 (*dél r), 112; Na 22 (ou *cópe), 79 (ou 

*taye); D 40 (*dol r., ou *taye), 58 (dol ri, 

‘100 Gd.) | rap To 24 C dél r., ou *talyi), /36, 73 
(dans "bois de —' ‘bois de taillis’), 94 (*dél r., 

ou “du tayi), 99; А 12, 55 (*dèl r.), 60 (пе r. 

‘portion coupée ou à couper’; "dei r., "du bois 

de ~). — *djóne rasse: дӧл ras Ve 6 (taillis 
coupé qu'on laisse repousser). 

B? 1. Чёуе, -é-, ‘taye, “tale... (£.): rèy D 30 
(ou *rasse), 34 (surtout dans ventes pour «mar- 

chandises»; tune t. di deûs-ons), 46; H 21, 27, 

28 (se dit d'un taillis coupé, v. *rasse), 37, 
^42, 46, 50, 53, 67, 68; L 1, 101, 106, 113; Ve 
38, 40 (ou ‘jeune taille"), 41, 42; Ma 2, 4,9, 20 

(jeune taillis), 24 (arch.), 35; B 7 (ou *cópe) | 

téy Ve 34 (ou "déi rasse); Ma 12 (*dés t. ou 
*rasse) | téy Ve 32 (*one t., ou *dél rasse) | tey 

Ve 42 | tay To ‘57 («tail»); A 37; Mo 41; S 6, 

29; Th 2, 25, 43, 54, 73; Ni 6, 9, 36, 90 
(v. *raspe); Na 1, 19, 30, 49, 69, 79 (ou 

*raspe), 84, 99, 101, 109, 116, 7120, 130, 135; 

Ph 6, 15, 33 (ou *djon.ne cópe), 42, 45 (ou 

"jeune taille’ ‘coupe d'une année’), 81; Ar 1, 2 
(ou *taye di bos); D 15, 36, 38, 40 (ou “dol 
raspe), 58, 68, 72, 81, 91; Ve 40 (et ‘jeune 

taille'); Ma 46; B 9 (ou *péladje); Ne 44, 47; 

Vi /42, 47 | táy S 1 | tây Ph 54 | tày Ph 37 | tày 
A ‘13, ‘18 | ràl To 6 (dans ‘bois de ~). = 
"jeune taille": Zon tay Th 46; Ph 69, 86; D 94, 
^100, 101 | šón -- Ph 45; Ne 4, ^5 | gón -- 
Ve 40 | ёол -- D 68 || "basse taille": bas tay 
Na 120 || ‘taille de deux ans": tay di аё ó 
D 34. 

2.4 *tayéte: tayét Mo 42 (dèl t., ou *tayi). 
35 *téyis' , -1, ‘tayis”, -i...: tèyis H “26; Ve 38 

| -és Н 38, /39 | i B 4 | tayis D 73 | tayi No 1- 
3; To 13,28, 71, 73, 94 (*du — ou *dèl rape); 
A 7, 710, 12, 50; Mo 1, 17, 42 (ou *dél tayète), 

^75, 79; S 10; Th ^H, 14, 29, 53, 62-72, 82; 
Na 59, 112; Ph 711,79, 84; Ar 1, 2; D 68 (ou 

gan tay), 110-136; W 59; B 24; Ne 20, 22, 

‘23,49, 63-76; Vi 2 (*dou t), 25, 43 | -i Ch 16 
| -£ To 2; D 132; Na 44; Vi 6, 18, 27 | -é Ni 26 
| tayi Ph 53 | гаі To 39; Vi “21, 46 (ou ta(yi) | 
talyi To 24 (ou *dél raspe); Na 129; D 113; 

H 69 (“dè t. ou *dél rasse), L 114; Ve 1, 35; 

| Ma 43, 53 (ou *haye); B 2, ‘3; Ne 15, 26 | tayli 
My 1 (H. Cunibert, ou *Aáye). 

4.6 *djóne tayin: Zón гауё B 21. 
C7 *cópe ("е bois' aux pts en italique), 

*coüpe --: kóp Ni 112; Na 22 (ou *raspe); 
Ph 61 (coupe d’affouage); D 84, 96; H 8; 



TOME 6. -- NOTICE 176 477 

L 116 (*dès c.); Ve 24 (?), 44; My 2; B 5.7 (ou 

*téye), 11 (où on abat des bois), 30, "32; Ne 11, 
24 | кӧр Ph ‘47 | kūp Mo 9 | ор Vi ^36. — 
*djon.ne cópe: Zon kóp Ph 33 (ou *taye) | $n 
кӧр B 28. 
D 1. *haye, -à-, -â-...: hay W “67; Ma 19, 

20 (ou *téye), 29 (ou *viréye), 36, 40, 51 (tone 
h. di vint-ans, etc), 53 (ou *talyi); B 12, 16, 
^19, 22 (et "dés h. a pèler), 23; Ne 24 | (h)ay 
Ne 9, 16 | hày Ma 1, 39 (haie; fourré); My 1 
(ou *talyi), 4 (dans *h. a pèler) | Айу Ma 42; 
B 6 | häy Ne ‘22, 23 | hèy В 33 (dans *h. à 
bouchons) | hèy B ^1. 

2. *(h)ayéte: hayét D 73 (petit bois taillis). 
E? *hé: hé My 6. 
F.? +ràyiye: ráyiy W 63; H 2 (où l'on coupe 

les *rasses tous les 7-8 ans). 

С. *rafe: raf Mo 64 (à la q. 123 «lieu cou- 
vert de buissons», glosé ‘taillis’). 
Н. *péladje: pélac B 9.5 

! V. DL *rasse (La Gleize, etc.) ‘bois taillis’, 

REMACLE, Parler 152 “du Г rasse, expression 
ancienne de plus en plus remplacée par *do 
talyis, BAL, Büch. 205 *èl rasse ‘taillis sous 
futaie’ (ou "éi tayis, talyis), CARL? "*raspe, 
trasse ‘taillis’ (vieux), DEPR.-NoP. trasse ou 

*raspe ‘taillis’ (et “bo d’ r., *fagot d’ r.), COPP. 
*raspe ‘taillis, fourré’, DELM., SIG. *raspe ‘tail- 
lis’, REN. *rape, LIÉG. *rape (souvent pl.) ‘tail- 
lis, broussailles’, etc. — Le sens ‘taillis’ découle 
du sens 'bois coupé provenant des taillis? 
attesté dans l'ancienne langue; la base verbale 

du substantif se conserve dans centr. ráper 
'exploiter un menu bois, nettoyer aprés la 
coupe du taillis’. V. FEW 16, 671b RASPÓN (où 
le verbe doit étre déplacé avant le substantif). 

Comparer *raspadje ‘fourré’ (not. 31, B et ren- 
vois). — En toponymie: */és rèsses, lieu-dit de 
Bouffioulx [Ch 66]. 

2 L'article partitif est la trace morpholo- 
gique du sens primitif du mot; v. n. 1. 

3 У. par ex. DL *тёуе ‘coupe de bois; de là 
taillis: *ine djóne t.' , LÉON. 57 *taye 'endroit oü 
on a coupé le taillis l'année précédente' (par 
opposition à *cópe), BALLE *táye 'entaille (syl- 
viculture)': *djon.ne tâye 'entaille exploitée il 
y a moins de cinq ans’, *vfye táye ‘entaille dont 

` le tour d'exploitation est proche’, *йуе à 

pócions 'entaille réservée aux portions d'af- 
fouage’, *táye à gros bos ‘entaille réservée à la 
futaie’ (v. de méme Dasc., Forêt), COPP. “ауе 
(avec ex. au pl.: *dins lès t.), DEPR.-NOP. *taye 
(et lex.: *cóper Г t. dou bos). Le sens dont 
découle le sens ‘taillis’ est donc, comme celui 
de 'coupe' (C), ‘section délimitée dans un bois 
[pour être exploitée]'. FEW 13/1, 50a TALIARE. 
— En toponymie: *so lés téyes H 67; *lés spés- 
sés tayes Ch 28. 

^ Ajouter BALLE ‘rayète ‘petite *táye'; et 
lieu-dit *al tayéte. Dérivé du précédent. FEW 
13/1, 45b (St-Pol, ard.). 

5 Ajouter LÉON. *tayis/, REMACLE, Parler 
152 “do talyi (néol.), BAL, Bách. 205 *talyis, 

*tayis. Dérivé en ‘-is' de 'tailler' ‘couper de 
temps en temps (un bois d'arbres qui ont crû 
sur souches)'. FEW 13/1, 43b. 

é Dérivé en '-in' (sans doute -IMEN) à ajou- 
ter FEW 13/1, 43b. Pour le suffixe, comparer 

*ployin ‘petit bois’ (not. 29 BOSQUET, C). 
7 V. notamment LÉON. 57 *cópe ‘partie où 

on coupe le taillis’ (par opposition à “ауе 
‘taille, méme endroit l'année suivante‘), BALLE 

*cópe ‘coupe (de bois)'; tène djon.ne с. ‘une 
coupe exploitée récemment’, BAL, Bûch. 209 
*cópe 'coupe' (ou *tâye), CoPP. *coüpe dé bo. 
À ajouter FEW 2, 869b cóLAPHUS. Pour lori- 
gine du sens, cf. n. 3. — Autres types dont la 
spécialisation sémantique est comparable: 
'part': pór Ph 61 (part de taillis achetée aux 
enchères); — 'portion': рдгѕуб A 60 (*acater 

ine ~ d' rape). 
* Le sens de "haie", proprement ‘petit bois’, 

s'est probablement spécialisé dans le syntagme 
"haie à peler' *à exploiter en taillis'; ajouter à 
FEW 16, 113b *HAGJA. — Pour 'peler', v. ci- 

dessous, n. 12. 
? Proprement 'cóte couverte de bruyéres ou 

de bois’, v. not. 35, B. Le sens ‘taillis’ est 
cependant confirmé par VILL., s.v. xhé. La 
spécialisation sémantique s'explique sans 
doute de la méme maniére que pour le type 
précédent. 

!? Participe passé fém. substantivé de “rayi 
‘arracher’; ajouter à FEW 3, 235a ERADICARE. 

I! Probablement déverbal de 'rafler' 'enle- 
ver sans rien laisser', à porter FEW 16, 653b 

RAFFEL. — Comparer *rafe ‘égratignure’, noté à 
Mo 1, ALW 15, not 57 et n. 3. 
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12 Dérivé de 'peler' 'exploiter en taillis' 
(sens que l'on restitue d'après "haie à peler’); à 
ajouter FEW 8, 485b РАКЕ. 

? Compléments relatifs à l'exploitation du 
taillis. 1° Dans la partie champenoise du 
domaine: *wébe (f.): wéb D 136; Ne 51 (ancien 
mot aujourd'hui inusité, non défini). À Laforét 
[D 136], on précise: «Partie affouagére qu'on 
exploite chaque année; chaque ménage reçoit 
*s'n-éjance |'son aisance": FEW 24, 157a 
ADJACENTIA], qui comprend au moins quatre 
*sórts ['sorts" *lots'] situés à quatre places dif- 
férentes pour que nul ne soit avantagé au détri- 
ment des autres.» V. aussi BRUN., Eng. $ 160 
bois de commune: mentions de wéb recueillies 
essentiellement en bordure de la Semois / 
Semoy, avec la précision: «Il y a dans wéb 
l'idée d'un lot de terrain cultivé par le feu [...]» 
Le sens "coupe de bois' est relevé par la méme 
source à Bouconville (arr. Vouziers, cant. 
Mouthois). Pour l'histoire du mot, v. HAUST, 
Étym. 2776; FEW 17, 552b *WEIBJAN; on notera 
que la filiation des sens n'est pas claire et que 
le sème /‘communal’/, commun à la plupart 

des sens anciens, n'a pas été assez considéré. — 
2? En Haute Ardenne: *viréye, -èye: viréy Ne 
11, 14; -éy Ma 29, défini par «terrain commu- 

nal qui forme la coupe de taillis chaque année; 
anciennement grande plaine de genéts» Ne 11; 
«ensemble des lots de bois» Ne 14. 
V. FEW 14, 387a VIBRARE (Gedinne, Bouillon 
dans le sens ‘bois communal); pour une étude 
du mot et de ses dérivés toponymiques, v. 
M. WiLLEMS, DW 19-20, 167-228. — Réponses 
recueillies en marge de la q. 13. PLANTATION 
D'ARBRES (à opposer au taillis, sur souche). 1? 
Selon l'essence. *hestroüle (f): héstrail Ma 53 
(bois de hétres); dérivé en 

'-euille' de ‘hêtre’ (cf. not. 136); — *biólis ̂ 

byôlis Ne 39; dérivé en '-is' de 'b(e)oule' 
‘bouleau’ (cf. not. 158); — *ónwó: ónwó А “52 
(aunaie); dérivé en '-oi' (-ETU) de 'aune'. — 
2° En général. 'plantis': plätis D 25 (défini 
"plans", 64 (?р. di sapins), 84; Ma 9 Cp. di 
béyóles ‘plantation'), 19 (de différentes espè- 
ces); plótis D 34 (défini 'plantation'); pläti 
B 28 (plantation d'arbres); Ne 33 (terrain nou- 
vellement planté d'essences forestières), 60. 

177. ÉCORCER un arbre 

О.С. 20 «peler, écorcer un arbre avec un ...». 

Le terme technique désignant spécifique- 
ment l'écorgage des jeunes chênes debout еп 
vue de la fabrication du tan est 'peler' (A); 
comparer 'péloir' ‘instrument servant à écor- 
cer’ (en ADD.) et *pélwé, *pélozia et var. ‘bois 
pelard' (not. 178, A 6). 
ШЕН relève en outre 'écorcer', 'des-' (В-В?), 

ainsi que 'écorcher' (C), continuateurs respec- 
tifs de *SCÓRTEARE et EXCORTICARE, dont la 
répartition et les formes concordent dans les 
grandes lignes avec celles de ces types dans le 
sens ‘écorcher (la peau)’: comparer ALW 15, 
not. 59 S'ÉCORCHER et encore ÉCORCHER un ani- 
mal, vol. ultérieur. 

En ADD., noms de divers instruments ser- 
vant à l'écorgage et de quelques phases de 
cette opération. 

* ALLR 620; BRUN., Enq. 527; L. REMACLE, 

«L'écorgage des chénes en Ardenne», EMW 4, 
1947, 256-274 [ci-dessous, REMACLE, Écor- 
cage]; BAL, Büch. 216-217. 

Figure 1. Après ébranchage, le haut de l'arbre est écorcé 
(DEL, fig. 770; v. aussi EMW 4, 266). 
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Al "peler": pèlé To 58; A 60; Мо 1, 9, 729, 
79; S 10, 19, 728, 29-37; Ch 4, 16, "19, 26, 28- 
43, 63, "64; Th 72, 5, 24, 53, 72; Ni 11, 19, 20 
(et Ard), 26, 28, 36, 38, ‘66, 72, 85, 90, ‘97, 
98-112; Na 1, 6, 19, 22, 30, 49, 59, 79, 84, 
101, 107, 109; Ph "11, 15, 45, ‘47, 54, 81-86; 
Ar 2; D 30, 64, 110, 120, 123, 132; W 3, 13, 
35, 736, 739, ‘42, 756, 59 (à Mf., Av., №.), 63, 
66; H 1, 2, 21, 726, 27, 728, 37, 38, 739, ‘42, 
^45, 46-69; L 1-7, 19-35, 43, 45, ‘50, 66, 771, 
85, 87, "99, 101-116; Ve 1, 24-47; My; Ma 2- 
29, 40, 42; B 71, 2, ‘3, 6, 9-23, 27; Ne 11, 20, 
‘22, "23, 24, 31, 32, 43, 44, 51, 57, 69; Vi 2, 8, 
48 (pó-) | -ï B 4, 5,7 | -é Мо 37 (part. passé); 
H ‘74; L 94 | -ë Th 73 | -è Ni ‘74; Na 116, 
"120, 127, 129, 135; Ph 16, 33, 53, 61, 79 (pe-); 
Ar 1; D 7, 25, 36, 40, 46, 58, 64-101, 113; 
Ма 1, 35-39, 43, 46, 51; B "19, 26, 28, 30, 33; 
Ne 4, ^5, 9, 14-16, 26, 33, 39, 49, ^50, 60, 63, 
76; Vi 16 | -éy Mo 44; Vi 13, 721, 27, 38 
(3° ps.: i pal), 47 (pò-) | -ey Vi 22 | -òy W 72] 
-œ À 1, 55 | -æ / - А 50 | -é? Mo 17 | pelé 
L 39 | рее To 1, 6, 27, 99 | néie, pê- То 2; 
Mo 42; Vi 37 | «peler» То ‘36; А 757 || plé 
To 13, 28, 39 | pl& / -È A 7 | plè A 2 | «ple» 
To 71; A ^13, "18, 720, 28. Ind. prés. 3° ps.: ô 
pèl Mo 775. 

A 2 'pelurer': pluré No ‘5; To 37 | plü- 
To 78 | plur& To 73. 

B? 'écorcer'. I. *hwérci, ‘chwèr-, *chwar-, 
*scwa(r)-, *scwár-..., -i, -er, -ё: hwérsi H 53; 
L 29, 66, 106, 113; Ma 12 | hwèrsé Ma 19 
(pour les petits troncs; ou A); B 6 | ywersi B 4 
| -é Ve 47 | $wèrsi B 9| -é Ma 29 | -è B 33 | 
3warsi B "1, 14, 15, "19, 22 (enq. compl.; 
'peler' J.H.) | -è Ma 39; В 30; Ne 15, 26 | -e 
В 24 | -é Ma 53 | skwarsi Ni ‘10 | skwasi 
Na 109 (ou Swasti) | skwārsī Ch 33 | -Ý Ch 61 
(et ind. prés. 3° ps.: ó skwárs) | - Ph 16. 

П. *chwérchi, *chwa(r)-, *chwár-..., -i, -è, 
*scwacher: 5wérsi D 30 | swarsi Na 69, 112 | 
-Y Na 107 | šwašī Na 109 (cf. skwasi) | šwār- 
Na 30, 79, 130 | - Na 107 | -è Ma 1, 36 | 
skwasé D 15. 

IH. *(ë)scorci, -ór-, -oür-, -our-..., *éscor-: 
skórsi S 29, 31; Ch 16,26; Th 5, 14, 53; Ni 33; 
Ne 43, 57 | ES 1 | -i Ch 63 | -e Th 72 (et part. 
passé en -e, q. 21) | èskôrst S 13; Th 43 | skórsi 
Ch “64 | -i Ch 43; Ph 42, 54, 81 | èskórsí Th 24 
| skcorsi Ph ^11 | èskürsï Ph 37 | sk&rsi Ch “19 
| ès- Ph 6 | skairsi Ch 4 | -ï Ni 72, 90 | èkòrsī 

Vi 8 | -i Vi 43 | -é Vi 18 | £ No 4| -éA 14 
IV. *(è)scorchí, *(ê)scorcher, *ècorchi...: 

skórst Mo 44; S 6; Th 43, 54 | -ï S 10 (ou ès-; 
part. passé en -i q. 21) | - A 2, 7; Mo 17, 79 | 
éskórsi Th 29 | skórsé Mo 777 | ês- Mo 42 | 
skórsé Th 25 | ekósi Vi 13 | ekorst No 2 | ékorsi 
No 1,3; To 27 | -ï, А 12 | -£; To 43 | -yê A ‘13 
| ékórs;ye A “18, 28 | -iyé To 24,94 | -$é Mo 64 
| Ae А 50, 752 | -2° A 55 | ékórsé To 1, 39. 

В”? "еѕсогсег'. *discwéci, *discwarci, 
*déscoürci: diskwési L 107 (L.V) | diskwarsi 
Ni 39 | dèskärsi Ni 774. 

C. 'écorcher'. *scwártchi, *(é)scortchí, 
*éc-: skwárci D 120 | skòrčī Th 64 | eskorci 
Th 82 | -cor- Ph 69 | ekórci Vi 25 (enlever un 
morceau d'écorce), 38 (ind. prés. 3° ps.: il 
ekdrc) | korci Vi 21. 

D“? *ploumer, *pleu-: plumé Ne 65 | plè- 
D 136 | -ё, -e, Vi 43. 

ES *hàárner: hórné L 66 (~ ô $ón cén). 
F? *dishágn'ter: dishófité L 14 (?). 
G? *dishüfi: dishäfi L “90. 
Н! *haver: havé L ‘32, 94 (-&) | savé Na 1 

(~ lè kós). 
119 *scrépi: skrépi Na 99; Ph 61 (‘râper’). 
J.° *grété: grètè Ne 60.11 

! Pour le sens ‘écorcer (un arbre) de 
"peler', v. DL, Scius, LÉON., CoPP., DEPR.- 
Nor., etc FEW 8, 483a, PiLARE. Menues 
variantes par rapport à la not. 83 PELER (un 
fruit). — Construction: en général, 'peler un 
arbre", ‘peler un chéne', mais “peler aux chê- 
neaux’: p. d сёпё Ve 40; '-- aux écorces! D 36, 
40, 96; Ve 32; Ma 39; v. aussi DL *peler ás 
hwéces; de méme VILL. «pelez a xhuasse» doit 
correspondre à *pèler йз hwaces (comparer éd. 
LECHANTEUR: *péler à hwace). 

2 Dénominal de 'pelure'. Comparer not. 83 
PELER un fruit, A". 

? Au sens ‘écorcer (un arbre)’, LÉON. et 
LURQUIN *scwact, СОРР. *éscourcft, DEPR.-NoP. 
*éscorcí, Сотт. *scorchf, FEW 11, 329a 
SCÓRTEA, corrigeant FEW 3, 281b EXCORTI- 
CARE. — Pour l'analyse de ces formes, v. ALW 
15, not. 59 s'ÉCORCHER, spécialement intro- 
duction et n. 3; le classement adopté ici suit les 
mémes critéres: 1? traitement de Ó entravé par 
R + consonne (diphtongaison, sous I, II; pas de 
diphtongaison, sous III, IV); — 2? traitement de 
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T + yod (> s, sous I, Ш; > $, sous H, IV). Pour 
le traitement du groupe initial SK-, comparer 
ALW 1, c. 31 ÉCHELLE, etc. Remarque: il n'est 

pas impossible que 'quacier' (liég. *cwahf, nam. 
*cwachi...; cf. FEW 2, 1435a; ALW 15, 42) et 

peut-être 'écuisser' (liég. *scohf, etc: cf. ici 
not. 183 ÉBRANCHER, А 1) aient influencé cer- 

taines formes; ces croisements pourraient 
expliquer l'absence de r dans *chwachf, 
*scwact, *scwacher, *écó(t)chi..., certaines de 

ces formes pouvant aussi s'analyser comme 
des dérivés directs de 'écorce'. — Autres sens: 
1° *écorcher (la peau)’; v. ALW 15, 1.с.; — 2? 

'écorcher (un animal)'; v. vol. ultérieur; — 3? 

sens divers, souvent péjoratifs, découlant en 
général du sens 2°, mais recueillis en marge de 
la q. 20: *chwárchi ‘tailler grossièrement (un 
arbre) Na 99; 'couper et arracher en méme 

temps (la téte d'une béte); écorcer avec un 
mauvais couteau” Na 129; *chwarchi ‘bousiller 
le travail, en coupant une bête’, par ex.: ‘il a 
chwarchi Р pourcia; c'est Г chwarchi КИ a fét 
Ма 101; *chwércf “mal couper (tartine, viande)" 
Ni 19; *wérci 1. ‘détacher en tordant’ (‘dès 
cèmes di récénes [°carottes'] ou d' pétráles 
[/betteraves'], etc); “li dantisse a hwérci po 
rayi m` dint; wérci po d'tèler deüs-ohés ['déta- 
cher deux os D 2. ‘faire des efforts de droite et 

de gauche pour faire avancer un véhicule’; 3. 
‘mâcher (de ciseaux)’: *li çuzète wércéye, les 
trois sens à L 45. — Dérivés: “lê chwarchó 
['écorgard'], nom d'un moulin [à écorces?] de 

la Gette Ni 28; comparer DL *hwèrçä ‘id.”; du 
sens 2°, ton chwarcheü ‘homme brutal qui 
vous couperait froidement la tête” Ni 17. 

^ Forme douteuse: hórsé L 101. 
5 Ajouter les attestations wallonnes contem- 

poraines auprès de aflandr. descorchier ‘écor- 
cer' (env. 1520), FEW 11, 329a (*mit ver- 

meintlichem práfw."). 
$ V. de méme Li£G. écochi [où -ch- note -c-] 

‘écorcer’. Comparer ALW 15, not. 59, B, et la 
carte qui montre la limite septentrionale de 'écor- 
cher) ‘écorcher’. — FEW 3, 281a, EXCORTICARE. 

7 Comparer, dans la méme aire, 'plumer' 
‘peler’, not. 83, B. — FEW 9, 88b, PLUMA. 

* Type 'escharner'. Comparer DL *härner 
‘écharner (une peau)’; FEW 2, 387a CARO. 

? Mentions plus nombreuses de ces deux 
verbes à la not. 124 ÉCALER, B et C. 

10 Ces trois verbes signifient proprement 
'racler, gratter (notamment la peau superfi- 
cielle des légumes); v. ci-dessus, not. 83 

PELER, ADD., G. 

H S'appliquent proprement à un écorçage 
destiné à faire couler la sève: 1? "dës señvë...: 
dèssévè Vi 16; -ey Vi 22; dèsévé Vi 32; préci- 
sions: c'est rayer l'écorce pour faire couler la 
sève Vi 16; se pratique avec le *сойїё a deüs 
métches ['couteau à deux manches’ ‘plane’; 
v. ADD.; п: 9] Vi 22; dérivé de 'séve' (v. not: 

72); FEW 11, 192a SAPA; — 2? "sin.nf: séni 

Ve 26; précision: équarrir un piquet pour qu'il 
sèche mieux; *sins-ésse pélés, i viémihét ['ils 
vermissent'], i d'vét viérmolü ['il devient ver- 

moulu'] [sic] (cf. ALW 4, 69a); type 'saigner', 

dont le sens spécial est enregistré pour La 

Gleize FEW 11, 162a SANGUINARE: pour le 

sens premier, v. ALW 15, 342a ('saigner un 
malade"). — Désigne un «écorgage» accidentel, 
*sclucher, dans “il a stè scluchè (d'un arbre) 

Th 54; précision: un morceau d'écorce a été 
enlevé par la foudre, par un choc; type 'escli- 
cier', comparer les sens enregistrés pour ce 
verbe FEW 17, 151b *SLITAN. — Autres répon- 
ses. Périphrases: 1? ôter, arracher (l'écorce): 

'sachier': saké To 99; A “57; Mo 20; -i А 37; 
ind. prés. 3° ps.: ô sak Mo 42; — "шег": tiré 
To 48; Ni 85; -è Ma 43; tàré Ni 26, 61, 93; — 
*ràyt: rayi W ‘32; -ó- W 59 (Mo); FEW 3, 
235a ERADICARE; — 'arracher': arasi Na 23; — 

"enlever": élvé Mo 1; á- Ni 93; — "défaire": 
disfé Na 1; — 2? faire les écorces. Ind. imp. 
3° ps: ton fieñve lès chwaches Na 112. — 
Types ayant d'autres significations: 1° équar- 
rir. 'équerrer': skwéré Ni 17 (équarrir), skw£- 
Ni 19 (ча); -ir' skwëri Ni 20 (44.7); figuré: 

ton grand scwéré ‘un grand diable de corps’ 

Ni 20; *on grand scwéré démon Ni 19; — 
2? couper, etc. *tayi D 120; — *atchi D 68; — 
*tonde H 8. 

ADD. a. Instrument servant à écorcer les 
arbres ou écorgoir; v. DL, fig. 490 et REMACLE, 
Écorçage 261 (quatre espèces de peloirs; v. 
illustration ci-dessous). 

1. a? *pèleû, -ü, -oû, -wè, -wa...: pêlé D 46, 
58,64, 91; W “42; H 67 (= d'ohé ['d'os']), 68 
(id.); L 799, 106-114; Ve 1, 26 (Cd), 31, 32, 34 
(-É), 37, 40-47; My 3 (É), 6 (Cd); Ma 1, 4-24, 
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Figure 2. Quatre types d’écorçoirs ordinaires. Nismes (os), 
Poupehan et Grand-Halleux (bois et fer), Lincé-Sprimont (fer), 

19*-20* siècle. Longueur: 24,5 à 28 cm. (EMW 4, 261). 

35-39, 42, 51; B 71, 2, "3, 5 (?, ou pélii), 6, 9- 
15, 21 (espéce de cuiller, disparu), 22, 27-30, 
33; Ne 14-16, 32, 44, 50, 60, 76; Vi 8, 13, 721 
-ü D “16 (d'après tém. de D 15); H 38, 739, 

^45, 46, 50, 53; Ma 2 (et Jenneret), 3; B 4, 5, 7 
-й H 728, 69 | -u H 37 | -@ S 31; Ne 11, 722, 

‘23, 24, 31, 65 | -ü D 120 | «-ou» Mo 775 | 
pélwé Ch 61; Th 24, 62; Ni 72, “97; Na 30, 79, 
116, 127, 135; Ar 1 (q. 21); Ph 45, 47, 53, 61, 
79 (pel-); D 7-25, 30 (q. 21), 36, 38, 68 (q. 21), 
72, 73, 774, 84, 94, 101; Ne 4, ^5 | p(a)lwo 
A 28 | plwa To ‘57 || b. *pèla: pèla Ve 37-40, 
44; My 1 (Cunibert), 4 || c? *pélo: pèló L 66 || 
*pelwé, *pélos(s)ia: pèlwè H ^74 | pèlosya 
Na 84 (?) | pelozia Ch 754 (?) || d.* *pluró: 
pluró To 37. 

25 *hwérceü: hwèrsé L 66. 
3. *couté, -ia...: kutè H 21 (?) | kū- My 1 

(~ a pèler, L.) | kaué Ne 50 | -tya S 36; Th 2; 
Na 107. 

45 *hérpé, -ia [proprement 'ciseau']: hèrpè 
W 13 | -ë W 66 | -ya W 63. 

52 *cija а]: séza H 27. 
6.8 *sicrèpète [proprement 'racloir']: sikrè- 

pèt Na 99 | sé- Ni ‘102. 
7. *razéte [id.]: razèt B 11 (pour les arbres 

abattus). 

8. ‘raclète [id.]: raklét D 30? 
À l'ouest, on distingue parfois un écorçoir de 

dimension plus grande servant à peler le pied de 

| 4 
H 

l'arbre jusqu'à hauteur d'homme avant l'abat- 
tage (*аропег): “abon wéi abonwè Th 72. 
V. REMACLE, Écorçage 261 (et illustration). 

La partie de l'outil avec laquelle on incise 
l'écorce avant de la détacher est le *grifeû:!! 
grifé B 12.? 

B. Instrument pour écorcer les branches (par 
| battage): а. *tmayète: mayèt Ма 4, 39 || b. 
*mayote: mayót Ma 9. Cf. ci-dessous, y, sous 4. 

y. Quelques opérations de l'écorgage. 
1.14 *disboter: dizboté H 53 (*i fát — divont 

dé pèler). 
2.15 *gad'ler...:: gadlé Ve 32 (replier vers le 

sol le haut d'un chéneau, en lui donnant un 
coup de cognée à environ 1 m du sol), 34 
(rabattre les chéneaux à écorcer), 39-40 
(entailler le tronc du jeune chéne à écorcer, de 

façon à pouvoir l'écorcer en entier); B 2, ‘3 | 
-é Ne 15 (~ *lès tchènés). L'arbre ainsi plié 

s'appelle *gade: gat Ve 32, 38, 39. — Cf. DFL, 
fig. 770 (reproduction ci-dessus). 

3.16 *flahí: flahi My 1 (~ ås bwas ‘abattre les 
bois pelards"). 

4. Ind. prés. 3* ps. *on may'téye ['maille- 
ter'] li bwè avou Г mayéte po péler ôs chwa- 
ches Ma 39 || (“li mayote po) bate ‘battre’ lès 
cohes di tchin.ne |-&"-] po-z-avou Г hwéce 
Ma 9.17 — V, illustration ci-dessous. 

5.18 *fé р róte: fé | rőt B 2-3 (~ avou lès 
hwéces).!? — V. illustration ci-dessous. 

Figure 3. Écorçage des branches, à l'aide du maillet, à l'abri 
de la claie (hayon). La Roche, 1942 (EMW 4, 270). 
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Figure 4. Écorces en cours de séchage. La Roche, 1942 

(EMW 4, 268). 

! Les types 1 a et b sont spécifiques; les 
autres mots peuvent aussi s'appliquer à d'au- 
tres instruments: v., dans un vol. ultérieur, les 
notices consacrées aux outils. 

? Dérivés en '-oir' (a) et en '-ail' (b) de 
"peler". Le suffixe '-oir' se conserve générale- 
ment sous sa forme locale, ce que montre la 
comparaison avec ALW І, с. 61 MIROIR: 'pel- 
@* | ‘mir-wè' D 58; Ne 33, 76; / 'mir-wa' 
Ne 32, 60; Vi 8, 13, 721; / 'mir-war' Ne 44; 
"pel-4i" / ' mir-we' Ne 11; / '* mir-wa' Ne 24, 31, 
65; / ‘mir-wär' D 120; / 'mir-wér' S 31. — Pré- 
cisions de ГЕН à propos de l'objet: bout de 
bois ferré sur le plat avec une griffe au cóté 
extrême pour enlever. la première bande 
d'écorce Аг 1; *li p. s' fèt avou on mousté 
(musté) [os du canon'] di dj'vó ou d' vatche 
Ma 4; -- musté -- Ma 9; v. aussi DL *pèleü; 
REM., Écorçage 260, *pèleü , décrit comme une 
«sorte de couteau trés court, élargi légèrement 
et arrondi en spatule, avec un manche de bois 
d'une vingtaine de cm de longueur; on s'en 
sert pour détacher l'écorce», CORBAY [Ve 45] 
*pèleñ, outil composé d'un manche en bois et 
d'une lame relativement courte dont la pointe 
est légèrement recourbée, LÉON. *pelwe, Corp. 
id. (synonyme *pètit ski: v. n. 9), BAL, Büch. 
216 *pélwé (d'os ou de fer), etc. — Autre sens: 
‘couteau à éplucher les pommes de terre”: 
*péleá Ne 33, v. HAUST, Chestr. 

? Confusion avec le bois pelard; comparer 
not. 178? — La réponse pourrait aussi s'appli- 
quer à un bois pelard utilisé comme maillet 
pour l'écorgage des branches (v. ci-dessus, p). 

^ Type 'peluroir'. 
5 Type 'écorgoir', non relevé par le DL. — 

Comparer DL *hwérceü ['écorceur'] (ard.) 

*écorceur, celui qui fait ou qui moud les *hwè- 
ces, tenancier du moulin à tan' (v. FEW 11, 

328b SCÓRTEA) et 'écorcheur, équarrisseur? 

(v: ibid. 329a). | 
° FEW 11, 272b SCALPÉLLUM. 
7 FEW 2, 39b *CAESELLUM. 
š De "scréper ‘gratter, racler’ (cf. tableau 

principal, D; ajouter le type FEW 17, 133b 
*SKREPAN. 

? Autres instruments, utilisés avec l'écor- 
coir, parfois à la place de celui-ci (v. vol. ulté- 
rieur): 1° serpe, serpette. *sürpe: sàrp Vi 46; 

— *sarpéte..; sarpèt Mo 42; -et Ph 15; — 

tfièr 'mint...: fyérmé H “42; B 11; fèr- D 38 
(courbet); — *courbét..: kurbè Ch 43; -e 

Mo 42; -é? Mo ‘29; la serpe sert à élaguer 
avant l’écorçage proprement dit; à couper 
l'écorce horizontalement et circulairement tout 
autour du tronc; à enlever la premiére bande 
d'écorce, de haut en bas; у. REM., Écorçage 
262-3; BAL, Büch. 216; — 2? hache, hermi- 

nette..: "hache' (formes dans ALW 1, с. 49; 
compléments entre parenthèses) To 39, 99 
(‘plate ~); S 37; Ni 19, 20 (Ard); Na 107; 
W 72 (hep), 3 (èp); H 49; L 35; Vi "32 (hac), 
43; 'hachette' A 7 (apet); S 36; Th 72; — 'her- 
minette': àrménet To 78; — 'houeau*: оуб A 7; 
cf. FEW 16, 185b *HAUWA; — 3? plane. "plane": 
plan Mo 9 (couteau à deux mains; quand 
l'arbre est à terre), 23 (sert à peler le sapin), 42; 
S 1; Ni ‘24, 90, 112 (couteau à deux mains); 

plán Th 5 (masc.); plèn A '13; — 'couteau à 
deux manches’: kdité a dé тёё Vi 22; compa- 
rer LÉON. *singni lès sapins ou *lés mète a 
blanc avou on coutia a deux mwins, FRANCARD 
*coüté à deüs mwins ‘plane’. — LEH n'a pas 
récolté les désignations suivantes de l’écorçoir: 
I? DL *p'tit hí, synonyme moins fréquent de 
*péleá; CopP. *pétit ski ou *pélwe; s'interpréte 
littéralement en 'petit soc' (sans doute parce 
que l'instrument souléve l'écorce, comme le 
soc soulève la terre); ajouter le sens FEW 17, 

95b *SKAR; — 2? GERCKENS [D 41] *oléte; type 
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"houlette' (sans doute par analogie de forme); 
ajouter le sens FEW 16, 222b HOLLEN. 

19 Ajouter le sens pour 'aborner' et 'abor- 
noir' FEW 1, 466a *BUNNA, en comparant le 
témoignage de BALLE: *aboner, v. tr., "enlever 
l'écorce d'un chéne à hauteur d'homme avant 
l'abattage'; *abonwé, s. m., ‘grand écorgoir'; 
*abone, s. f., ‘bande d'écorce de chêne enle- 
vée, de 1, 5 m de long et environ 30 cm de 
large. À Th 62, l'outil est explicitement 
opposé au *pétit pélwé, utilisé pour la partie 
supérieure de l'arbre; comparer BALLE *pèlwè, 
défini ‘écorçoir; outil pour peler les osiers’. V. 
encore Dasc., Forêt, qui distingue le “grand 
pèle (manche de 70-80 cm) et le *pétit péleá 
(manche de 20 cm environ). — Autre sens, trés 
proche, de *aboner, -wé: pour G. Ducarme 
[Th 62], *aboner (à l’aide de l’ *abonwé) signi- 
fie ‘inciser l'écorce pour l'ouvrir et la séparer 
de l'arbre’; comparer n. 11, ce qui est dit du 
*grifeü, -ét. 

! Comparer REM., Écorçage 262: 1° ard. 
*grife ou ‘grifèt ‘petite lame acérée du "pèloir' 
(outre la lame principale, arrondie), qui sert à 
tracer une rainure verticale’; ajouter FEW 16, 
77a et b *GRÍPAN; — 2? dans le méme sens, 
Ferrières [H 777] *hév'leñ, servant à *hév ler; 
en outre *hév'léte ‘sorte d'écorce’ (v. not. 61, 
ADD., 1); v. FEW 16, 187b, 207b et 755a 
HEBEN, HEVEN, et y ajouter le dérivé en -oRIU. — 
V. encore BAL, Bûch. 216: l'écorgeur *crin.neut 
[ faisait un cran, une entaille"; FEW 2, 1339b 
*CRINARE] ou *spinceut [type 'épincer'; FEW 
8, 544b *PiNTS] l'écorce. (On notera que 'épin- 
cer' s'applique plus souvent à l'élagage anté- 
rieur à l’écorçage; cf. DAsc., Forêt et v. not. 
183 ÉBRANCHER, ÉLAGUER, G). 

12 En outre, “on mèt è s’ mwin one manike 
di cür *on se protège la main avec une mani- 
que de cuir D 101. — Également dans cette 
fonction de protection, REM., Écorçage 262 
*deükion et BAL, Bûch. 216 *deukion: l'écor- 
ceur se protégeait la main au moyen d'un gros 
d. de cuir et se resserrait les muscles de 
l'avant-bras par un *bracelét; type 'doigtillon', 
d'abord 'doigtier', v. ALW 15, 361a. 

13 Précision: “on tane lès cayebotes so on 
strouk |'souche; billot grossier'], avou one 
mayéte, ‘masse grossière faite d'un *pélwé 
топат écorcé'; v. not. 178 BOIS PELARD, A 1 

b] aminci sommairement au manche'. — Cf. 
REM., Écorçage 270 *mayét ‘maillet grossier 
fait d'un bois écorcé aminci sommairement 
côté manche’; REM., Gloss. *mayote ‘petit 
maillet en bois': *one m. po mayeter (ou bate) 
lés cayebotes (pour ce mot, cf. not. 178 Bois 
PELARD, B); FEW 6/1, 116b-117a MALLEUS. 

^ Type 'des-botter', à ajouter FEW 15/2, 
40a *BÜTT-. 

5 Cf. REM., Écorçage 265-266 *gadeler 
‘entailler à la serpe, au besoin à la cognée, à 90 
cm environ (hauteur du «bois de corde»)', 
LÉON. *gadelè lès tchin.nias ou *créné à on 
mète di тёге, DL *gad'ler ‘entailler à hauteur 
d'homme le tronc du chéneau dont on a écorcé 
le bas pour pouvoir l'écorcer entièrement’ 
(L 113 etc.). Sens à ajouter FEW 16, 28b, 749b 
GEISS. 

16 Même sens que le précédent; comparer 
DL *flahi, v.i., ‘frapper à grands coups’. Sur се 
verbe et sa famille, v. Trav. de ling. et de philol. 
27, 160. 

7 La q. 21 «bois pelard» ajoute: "battre aux 
caillebottes': bat à kaybót Ve 40 (Ch., L.); '-- 
les --*: -- lè -- My 1. V. ci-dessus, n. 13. 

18 V. REM., Écorçage 267: on met les écor- 
ces “al rôte ‘sur un séchoir’, celui-ci fait de 4 
montants supportant des perches horizontales, 
qui éloignent les écorces du sol. Déverbal de 
rôti 'rouir'; FEW 16, 738b ROTJAN. — Autres 
types désignant la méme opération: BAL, Bûch. 
216 'mettre' *à seüwe sur un bâti de perches 
nommé *señwe; DL "тейге *à souwène 
[L 106]; ‘lès hwéces on lès mèt è souwin.ne 
Н 69 (q. 19): types 'essuie' et 'essuine', à clas- 
ser FEW 3, 323b EXSUCARE. — V. encore not. 
61 ÉCORCE, ADD. 1 (sortes d'écorces). 

1? La dernière opération est la confection 
des fagots d'écorces; [les écorces sèches], ton 
lès lóye, on fét dés botes avou dés hárts H 69; 
pour *vé 'fagot d'écorces', v. not. 180, ADD., 
Q. — ГЕН note encore: *lès tchénés vont bin 
Ve 40 (Ch., Lod.), se dit quand la séve abonde 
et que l'écorce se détache aisément; *i fât po 
coula ku Г tins seüye crás ['gras' ‘humide et 
chaud'; v. ALW 3, 59b]. Comparer REMACLE, 
Écorçage 259: en mai et méme au début de 
juin, la montée de la séve permet de détacher 
facilement l'écorce: *lès tchénes ont séve, dit- 
on. Mais méme alors, il faut que le temps soit 
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propice, car l'écorce se détache mal quand il 
gèle et que le vent est au nord; v. aussi BAL, 
Bûch. 216: le moment où “I tchin.ne arive à 

séve, dans la seconde semaine d'avril, marque 
le début de l’écorçage. — La saison de l'écor- 
cage: “li péláhe; DL, FEW 8, 485b. 

178. BOIS PELARD (carte 89) 

Q.G. 21 «bois pelard». 

Activité liée à la tannerie, l'écorgage des 
jeunes chénes sur pied produit des écorces pro- 
pres à fabriquer le tan (v. not. 179), d'une part, 
des rondins écorcés ou bois pelards affectés 
à divers usages, d'autre part. 

Les dérivés de 'peler' 'écorcer' (A 1-4) qui 
désignent ces rondins délimitent probablement 
avec assez d'exactitude l'aire ой se pratiquait 
cette activité. On conserve ici toutes les men- 
tions, méme celles qui ne sont plus connues 
que dans un sens dérivé (pts en italique dans le 
tableau; v. les précisions sémantiques en note). 
La question de l'étymologie de *pelwé (type 
oriental), de *pélozia et *pélozét (types namu- 
rois et méridionaux), de *pel'ré (type champe- 
nois) et des formes qui leur sont apparentées 
n'est pas résolue. L'ensemble des formes est 
classé ici en fonction de la proposition de 
Haust, qui n'est pas sans défaut mais n'a pas 
été remplacée. 

Les mots rangés sous B-D ne correspondent 

pas exactement à la notion de rondin écorcé. 
*cayebote. (B), recueilli à la pointe est du 

domaine, s'applique précisément aux branches 
écorcées au maillet, s'opposant aux pts oà le mot 
a été relevé à *pélwé. *clipe et *cleper (C-D) 
signifient *rondin' ou 'büche' (v. ALW 5, not. 25 
et ici not. 122, ADD., œ H BÂTON SERVANT À 

GAULER, 10); le sens de ‘rondin écorcé' de 

ces mots est visiblement secondaire. D'autres 
réponses moins précises ont été portées dans la 
note finale. : 

* BRUN., Eng. 527 (marges de la not. ÉCOR- 
CER). ` | | 

A! 12 a. tpèl"hê...: pelhë W 66 | -ë D 46; 
Ma 39 | -é Ma 1, 43 | -(h)é Ma 46 ||. b. 
*pélwé..: pélwé Н 68; L 66, “99, 106, 113, 
116; Ve 38, 40-42; My 1; Ma 9, 24; B 22, 28; 

Ne 26 | -ë D 34; Ve 37, 39, 44, 47; My 2; 
Ma 2-4, 12, 20, 29; B 4-16, ‘19, 22, 23, 27 | 
-e Ve 31, 32, 34 | -è* D 64; Ve 24; Ma 19 | -ë 

My 3; Ma 51, 53; B 21,24 | -é My 6; Ma 40 || 
c. *péy'wé, *kéy-: péywé L 4, 43; Ve 6 | -ë 
L-19; Ve 8 | kéywe* L ‘32 || d. *pele, *pélia: 
pélé Ne 16 | -Iya Na 84 || e. *pél'tia: péltya 
H 1. 

2.5 *pèlozê, -é, -ia..., *pel'zé: pèlòzè D “130; 
Ne 31, 33; Vi 8 | -ë D ‘91, ‘100, 120; Ma 35, 
36; Ne 4, /5, 14, 15, 23, 24 | -é D 110, 123, 
132; Ne 11 | pèluzé Ar 2 | pèlzé D 136 | peló- 
zya Th 53, 82; Na 1 (?), 79, 116, 127, 135; 
Ph 16, 42-53, 61, 79-86; D 7, 25, 30, 36, 40, 
58, 68-96, 113; Н 37, 69 | -zyó Th “51 (mot 
disparu). 

32? *pelozet..: pèlòzè Ne 20, 32, 43, 51 
(petit), 57 (-6); Vi 13, 16, 21, 22 | -e Ne 44. 

4.5 *pel/ré...: pèlré D ‘141: Ne 51 ("и ~' 
gros; v. *pélozét), 69 (dans "bo d’ ~). 

5.7 a. 'pelé bois' Н 67; L “90; Ve 26; B 30; 
Ne 63 || "bois (arbre, chêne) pelé' А 1, 28, 37; 
Mo 42; Ch 26,27, 61; Th 24, 73; Na 22 ("árbe 

~), 116, 130; Ph 15, 33; Ar; D 110 (*tchene =); 

W 3; H 21, 37, /39, 46; L 2; В ‘19; Ne 60 || b. 
'pelé' H 38; B 30 (ou a), 33; Ne 49 ('fagot de 
=), 76; Vi 16 ("аи —'). 

6. a. 'pelard bois: pèlô b. L 1 (C. Déom) | 
pèlé b. Na 135 (M. Piette) || "bois pelard' b. 
pélà Ni 35 | b. pèlâr Th 62 || b. «pélard» 
To 39.8 

B? *cayebote: kaybót Ve 34, 40; My 1-3, 6; 
Ma 4, 9, 19, 20; B 4-7. 
C. *clipe: klip Ve 35, 41; Ma 9. 
D." “elèpèr; klèpèr Ма 51; B '19, 22, 23, 

27, 28, 33; Ne “17.12 

! Dérivés de 'peler' ‘écorcer’ (v. not. 177). 

Formes analysées par Haust en 'peleseau' (1; 
cf. ci-dessous, n. 2); diminutifs en ‘-eau' (2) et 

en '-et' (3) formés, semble-t-il, au départ de 

l'adjectif 'pelot! ‘chauve (homme); couvert 

de duvet (oiseau)' (FEW 8, 512a PiLus et EH, 

| q. 1278 «chauve») et intercalant un -z- entre le 
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BOIS PELARD (carte partielle) 

Ф "pèl'hê 

O “pèlwé 

L *pëy wë 

D ‘pèlé, -ia, “pèl tia 

m ` pèlozë, -é, -ia 

B *pèlozèt 

| ébré 

radical et le suffixe (comparer marmot > mar- 
mouset); pour la formation du sens, v. n. 5; for- 
mes répondant à 'pelereau' (4; cf. n. 6); 
périphrases formées du participe passé 'pelé' 
(5; cf. aussi n. 7: "bois plumé', "bois écorcé', 
ainsi que 'pelé' substantivé); composées de 
"pelard' (6). 

? V. DL *pélwé (péyewé Jupille, Trembleur) 
"bois pelard, chéneau écorcé; rondin, gourdin'. 
L'explication de Haust est la suivante: «Altéré 
de *pel'hé, forme que cite G; une autre forme 
*pèlozé (H, G) = nam. *pélozia»; FEW 8, 486a 
PILARE (où on corrigera FerrH. pélwé en 
pèlwé). Le classement sous | a été opéré en 
fonction de l'analyse de Haust: (a) répondrait à 
'péleseau'; (b) à la «forme altérée de 'péle- 
seau'»; (c) à une variante de cette forme. Tou- 
tefois, les formes classées sous (d), qui ne 
peuvent étre séparées des précédentes, font 
difficulté dans l'hypothèse de Jean HAUST, 
parce que / n'est normalement pas caduc; en 
outre, les formes en w (type 1 b) débordent la 
zone d'extension du А2. Le probléme devrait 
sans doute étre reposé. — Précisions fournies 
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par l'EH: 1? tronc pelé et coupé à longueur 
pour faire des *cwédes ['stéres': DL, FEW 2, 
649a CHÔRDA] du bwé Ve 40 (Challes, Lodo- 
mez); petit chéne pelard Ma 4; chéneau écorcé 
Ma 20; rondin écorcé B 28 (par opposition à 
*clépér ‘branche écorcée"); tåbe k'ést pèlè Ma 
51 (par opposition à *clépér ‘coche k'ést 
péléye^); — 2? aux pts en italique, sens dérivé: 

‘gourdin’ L 4, ^32 (*on bon kéy'wé), 43 (Н. Stas; 
aujourd'hui inconnu), 116 (comparer 'bois de 
pelage': n. 8); 'gourdin *po taper d'vé"s lès- 
óbes (pour gauler']' L 19; ‘bâton assez grand et 
gros’ W 66; ‘bâton pour marcher, pour écarter 
les chiens' Ve 6. Le sens 'gourdin' est connu en 
plus du sens ‘bois pelard' à H 1. Le sens ‘bâton’ 
en plus du sens premier à Ma 20, oü on emploie 
l'expression *diner do pélwé, synonyme *diner 
di l'óle di tchin.ne ['de l'huile de chéne'] (cf. 
DL ti If fâreüt а l'óle di pélwé ‘des coups de 
bâton’). — V. aussi DL *pèlwê (cf. ci-dessus), 
REMACLE, Écorçage 273 id. 'chéneau écorcé’ 
[Ve 39; H 777], Scius id. ‘rondin, büche ronde, 
gros bâton; bois pelard qui est écorcé”, VILL. id. 
*bois pelard ou pelé, rondin; au fig., monsieur 
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d'argent court, gredin'. (Des sens analogues à 
ce dernier sens sont aussi connus par *pèlozèt: 
v. n. 5.) 

3 L'abrègement de la voyelle du suffixe 
-ÉLLU est régulier pour les pts d'Ardenne lié- 
geoise (cf. ALW 1, c. 11 et n. 2), mais non à 
D 64. On ne peut pas non plus invoquer l'in- 
fluence de 'peloir', connu en ce point sous la 
forme *péleü (v. not. 177, ADD. а, 1 a). 

^ Altération sous l'influence de *cayewé, 
*kéy-, m., ‘caillou’ (DL; FEW 2, 96b CALIO-). 
V. cette notice dans un vol. ultérieur. 

? Précisions: 1? petit chéne écorcé pour la 
tannerie D 73; ‘ichéne cortchi Vi 21; petit 
chêne ou branche pelée D 101; *p'tits bwès ki 
sont pèlés dréssis H 69; petite branche pelée 
Na 116; büche de chéne écorcée et fendue; on 
en fait des *boussons d’ chôle |'échelons 
d'échelle’: ALW 4, 204a] Ph 61; v. de méme 
LÉON. *pélozia ‘jeune chêne (de 10 cm environ 
de diamétre) que l'on a couché sur place pour 
éclaircir la. végétation et que l'on écorce en 
lanières destinées à la fabrication du tan, le bois 
étant réservé pour faire les *fagots d` bolèdj? 
(v. not. 180, ADD., n. 1, sous 3?), HAUST, 
Chestr. *péloze ‘chêne pelard', BALLE *pélosia 
‘jeune chêne pelard écorcé'; — 2° sens dérivé: 
‘bâton’, dans *i li fóreut do р. ‘il mérite une 
raclée’ Na 127; D 7, 25 (*fóreiít); *i fót lí n'ne 
do té [аа thé’] ô p. Na 135. — Expression: “Bon 
Dieu d bwè, Notré-Dame d'astale |'éclat de 

bois’: FEW 25, 593b ASTELLA et vol. ultérieur], 

li p'tit Jésus di pèlozia! D 96 (R. Nopére), for- 
mule marquant la surprise. — Autres sens des 
deux dérivés: 1° cf. LÉON. *pélozia ‘oiselet 
duveteux', ainsi que LURQUIN id., adj., 'sans 
poil, couvert d'un premier duvet de poils fol- 
lets” (synonyme *pélot); — 2? REMACLE, Gloss. 
*pélozét, m., ‘jeune homme pédant, affecté”; 
sens analogue à Stavelot [Ve 40] (M.-Th. C.) 
et à Wanne [Ve 44]. Ajouter ces sens FEW 8, 
486a PILARE. 

6 V. BRUN., Eng. 1, 295 pellereaux (relevé 
dans MEYRAC, La Forét des Ardennes) et 
HAUST, Étym. 313 (dans le complément aux 

listes d' A. Thomas et de J. Feller sur le suffixe 
-ARICIU): pélré (ма: Alle-sur-Semois), péle- 
riau (rouchi: Hécart), s. m., 'chêne écorcé sur 

pied, bois pelard'; peut-étre altéré de *pelerez. 
FEW 8, 486a. — Ajouter encore l'hapax Sugny 

*péleron [forme douteuse] “bois écorcé sur 

pied' (DW 27, 122). 
7 Formes à la not. 177 ÉCORCER, A, mais 

variantes de désinence -é participe passé (-é 
infinitif) Ch 26; Th 24, 73; Ph 15. Ajouter 
*pélé B “19; *pélé Ch 27, 61; Na 130; *pélé 
A 37. — Mémes formations à partir des verbes 
'écorcer' et 'plumer' (v. not. 177): 'bois 

écorcé' S 10; Th 72; Ni 72; Na 109; Vi 21 
("écorché"); Vi 21; "bois plumé' Ne 65; Vi 43. 

Š En outre: 1° "bois de pelage’: b. t pèlèt 
D 30 (à écorcer); L 116, à comparer à *on bé 
pélédje ‘une belle coupe à écorcer' Ve 44; — 
2° "bois “a péláye': b. a pèläy Ma 12 (en état 
d'étre écorcé), de *péláye 'saison de l'écor- 
саре” Ve 35, 38, 44 (èl p., dju fé dèl hwéce 
(du tan'] èt dés pèlwès Ve 35; cf. REMACLE, 

Écorçage 259: «L'écorçage, lu pèlèdje, se pra- 
tiquait autrefois en Ardenne liégeoise avec une 
telle intensité que la saison où on l’effectuait y 
portait un nom spécial: on disait lu péláye 
‘la saison de l'écorgage' comme lu fènâye 
‘la fenaison', lu rayâye âs crompíres ‘Г атга- 
chage des pommes de terre'. Cette saison se 
place avant la fenaison, au mois de mai, et 
méme au début de juin: la montée de la séve 
permet alors de détacher facilement l'écorce; 
lés tchénes ont séve, dit-on, í vont.» Le suffixe 
est une variante de -âhe (*-ATIA). FEW 8, 

485b PÍLARE; — 3? "bois qui se péle' A 7, "13 
('— bien’); 'bois qui se laisse peler' B 15; 
"bois bon à peler’ To ^57. 

? Précisions fournies par l'EH: fine branche 
pelée Ve 40 (et loc. *bate ds cayebotes); bran- 

chette de chéne écorcée My 2; Ma 20; branche 

pelée Ma 9; (pl.) *p'tites brantches dés pèlwés: 
on *tane *frappe' lès c. avou one mayote so on 
strouk ‘billot Ma 4 (v. précisions sur ces outils 
à la not. 177 ÉCORCER, ADD., В); ‘fé ['fin'] bwè 
r'louyi avou dès hârts Ve 34. — V. REMACLE, 

Écorçage 269: «On découpe les branches en 
morceaux d'un métre environ, longues büches 
nommées *cayebotes. Ensuite, pour les peler, 
on les bat à l'aide d'un maillet [...]»; HAUST, 
Stav. ‘branche de chêne écorcé dont on fait des 
fagots', d’où Scius ‘fagot, bois à brûler de 
moindre grosseur que le bois de corde'. (Pour 
l'évolution sémantique conduisant de ‘rondin’ 
à 'fagot de rondins', v. la not. 180 FAGOT, 
ADD.) — Le mot *cayebote est classé FEW 2, 
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817b COAGULARE (+ 'botter"), en dépit du fait 
que les aboutissements wallons de COAGULARE 
conservent le groupe kw-: il faudrait donc poser 
un emprunt; il figure aussi 17, 91b *SKALJA. 

!? Le sens est d'abord ‘rondin’; PEH a en 
effet recueilli les précisions suivantes: bois 
coupé dans le sens de la longueur pour le four 
du boulanger Ve 35; gros bois d'un métre à 
brüler Ve 41; baliveau (pelé ou non?) Ma 9. — 
V. REMACLE, Gloss. *clipe, f., ‘rondin, gros 
bâton’, renvoyant à FEW 2, 787b KLIPP- (men- 
tion contemporaine de Coo) et 16, 333a cLIP- 
PELE (mention ancienne); v. aussi BTD 32, 319. 

1! Partout où il a été recueilli, le mot s'op- 
pose à *pélwé; il est défini par ‘rondin’ B 1; 
‘petit bois pelé” Ne 717; ‘branche écorcée' 
B 719; ‘branche écorcée au maillet" B 23; ‘petit 
bois qu'on met en fagots' B 33. V. ATTEN 
(Doncols) *clèpèr, m., ‘gourdin de chéneteau 
provenant des haies à écorcer; écorces de ché- 
nes mises en paquets”, SERVAIS (Cherain) ‘ron- 
din, piéce de bois non fendue de la longueur 
d'une büche de petit diamétre'. Pour le sens 
‘bâche’, v. ALW 5, 62a (où il faut corriger 

*cléper en -ér). FRANCARD note curieusement 
*clépére, f., ‘branche coupée (de feuillu) 
(fé dés pakéts d’ clépéres, ramasser ou côp 
d'clépére). — Le mot est emprunté à all. lux. 
KLÓPPEL (étymon à créer dans FEW); v. 

LEGROS, BTD 15, 277 et 32, 319; REMACLE, 
Écorçage 269, п. 1. 

12 Autres réponses: 1? *bigorgne Th 64: v. 
not. 59 BRANCHE, ADD., sous B (‘branche tom- 
bée, etc.'); — 2° *brígó Ne 76: probablement 
correspondant masculin du précédent; compa- 
rer le dérivé chestrolais *bringoné ‘petit bâton 
(servant à la marche; pour abattre des fruits) 

(pour ce dernier sens, v. not. 122, ADD. c, II, 
sous 5); — 3? *clikin: Ma 39, avec l'explication: 
"pur blanc bwè d tchin.ne; — 4? *péton Ne 11, 
24, avec les précisions: bouts de branchettes de 
chêne que l'on brûle: "te on feü d' pétons d 
tchin.ne Ne 11; petits *pélozes: on les brûle Ne 
24; comparer ce type dans le sens 'extrémité 
d'une branche, d'une tige’, FEW 8, 301b PËS; 
— 5° "bois *sans écorche' To 37; *blanc bwés L 
114 (quand le bois est *pelé); Ma 39. 

179. TAN (carte 90) 

Q.G. 19 «on fait du tan avec l'écorce du chêne». 

À l'est de la B.R., ‘de l'écorce / des écorces' 
(parfois '-- moulue(s)') (B) a spécialisé son 
sens en deux étapes: de 'écorce' à 'écorce de 
chêne [matière servant à faire le tan]'; de 
'écorce de chéne' à 'tan [produit tiré de cette 
écorce moulue]'. Le tableau ne retient que les 
mentions qui ont clairement ce dernier sens, 
lequel coexiste parfois avec le sens premier. 
On se reportera à la not. 61 ÉCORCE, spéciale- 
ment introduction et n. 1. Remarquons ici que 
"écorce' ‘tan’, dans la mesure où il appartient à 
un vocabulaire technique, n'a probablement 
pas été relevé partout oü il était possible. 

A 1. 'du' *tan...: tá en général | tà. Ne “50 
| tà, Vi 35 | йы Vi 22 | tag Ve 32; Vi 8, 13 | 
tan Mo 44 | tá W 66; H 50 | tâ» Vi 16 || *tin?? 
té Ni 72; H 21 (7), 67 (?), 68 (?); В 22, 23 
(enq. J.H.). 

2. 'du' *tanin, *té-..: tanë То 58, 771, 78 
(tà-); A 28, 44; Mo 9; S 36; Ch 63, ‘64; Th 25, 

29 (-ё°), 54; Ni 93 (-ё); Na 112; Ph 54, 81-86; 
Аг 1 (ou 1), 2 (ou 87; D 68, 81, 110, 136; 
Ma 1, 29, 53; B 22, 30; Ne 20, 69; Vi 21 | -ë 
Th 73 | téné Ve 40 (ville; tâ à Challes; v. B^). 

3. 'du' *tane, -è, -eu: tane To 99 | -è Ph 79 | 
«-œ» À 720. 

4. ' de la’ *tané(ye), -êye, *tin.né,....: tanéy 
S 1, 19, 31 | -éP Мо ‘5 | -é To 7 | -èy Th 72; 
Ma 2 | talené°y No 3 | téné, То 27 | tè"- To 37. 

5. ‘de la' *tan'ríye, Чёп?гёуе: tanriy Na “20 
| ténréy L 14.4 

B. 1? "de l'écorce / des ёсогсеѕ': hwès D 34; 
W 39; H 1, 27, 37, 42, 46, 49-53; L 29, 732, 
43, 66-94, “99, 101, 106-114; Ve 1, 6, 24, 26, 
32, 34, 35 (dèl ~, glosé «de l'écorce»), 37-40 

(Lodomez), 42, 44; My 4; Ma 2-9, 19, 24 (sg., 
écorce de chéne servant à faire le tan; pl., tan) 
| wes? W “56; H ^39 | mwès H 21 («les écorces 
enlevées: *lés ~ po taner») | ywés My 3, 6; 
Ma 20; B 4, 5,7 | hwas Ve 40 (J. Eub.); My 1, 
2 | was Ma 42; B ^1, 15, 19 | šweš D 30 | 
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TAN (type 'écorce') 

== "de l'écorce / des écorces' 

= "de l'écorce / des écorces moulues', ‘е la moulue écorce" 

Xwas Ni 19, 20 (sauf Ard.), 28, 85; D 15, 58; 
W 732; Ma 39 ("оп tanne avec les ~ de chêne’); 
Ne 16 | sikwas Ph 33 | skwas Ar 2 ("avec les ~ 
du chêne, ton tane li car pou fé lès solers’), D 
36 ("оп tanne avec les ~ de chêne’), 101 | 
skars Ni 90 | ekórs Ne 44 (“on fét dès-> aveu 
l” tchin.ne). 

2. "de l'écorce / des écorces moulue(s)*: 
hwès muläw Н 728 | -- mólów Ve 41; Ma 3-9 | 
ywés malu Ve 47; B 2, 6 || ‘de la moulue 
écorce": môlu hwès Ve 31. 

C.? “des moleüres: mòlér B 6 (arch.).8 

! FEW 13/1, 82a *TANNO- (simple [1]; dérivé 
‘tanin’ [2]: Nord, Vienne, Vosges, etc., ajouter 
Cerfontaine fanin), 82b (participe passé subs- 
tantivé 'tannée' [4]: Nivelles, rouchi, pic., etc., 
auprès duquel on portera 'tanné* [3]; "tannerie" 
[5] mais seulement dans le sens 'endroit oü on 
tanne’; ajouter le sens "oni Le sens ‘tan’ des 

dérivés (le plus souvent précédés dans ГЕН de 
l'article partitif) découle, semble-t-il, d'un sens 

originel ‘tan usagé”: v. FEW, lc., ainsi que 
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Vi. (1793) «xhuasse, s. f., ecorce de chene; si 
elle est mouluë, c'est du tan; si elle a deja servi 

et qu'elle soit usée c'est de la tannée». 
? Ces réponses sont probablement artificiel- 

les; elles semblent résulter de l'adaptation de 
fr. tà selon la règle: fr. à = wall. e. 

? Noter l'altération de -y en -/. 
^ Ajouter encore: «rani» To 36: 'tanis' (2); 

cf. 'taniser' 'ajouter du tan [..] (FEW, Lc. 
82а); — ténó To 73 (apparemment f: dèl ~): 
suffixe? 

? Les commentaires permettent d'appréhen- 
der l’évolution sémantique conduisant de 
‘écorce’ à ‘tan’; v. aussi la définition de VILL. 
(п. 1). — FEW 11, 328b SCÓRTEA, où on ajou- 
tera le type 2. 

° Pour la disparition du A- à l'initiale de 
*hwéce et des mots de la méme famille, cf. 
REMACLE, А, 389-90. La forme en m- découle 
vraisemblablement aussi d'une forme sans Л-. 

7 Dérivé en -ATÜRA; ajouter le sens FEW 
6/3, 31b MÔLÈRE. 

$ Autres réponses: *brouwet My 1 (dé ~); — 

*poüsstre di ron rive D 46. 
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180. FAGOT 

Q.G. 28 «ils sont allés couper des harts pour lier les fagots», 
29 «différentes espéces de fagots: noms et définitions». 

Le tableau principal présente les données de 
la q. 28, laquelle a moins recueilli des termes 
que l'on tiendrait sans examen pour génériques 
(ce qui n'est sans doute le cas que pour 'fagot', 
emprunté) que des désignations du fagot proto- 
typique, variables selon les lieux et les secteurs 
d'activités. 

Les précisions sémantiques nécessaires figu- 
rent dans l'addition, fondée sur les données, 

trés riches, de la q. 29. 

Ф ALF 526; BRUN., Enq. 654. 

A. 1.! "авоб: fagó en général | «fago(t)» 
No 1; To 13, 28, 48, 99; A 1, 50, ^52, 57, 60; 
Mo 5, 17, 20, 37, 42, 775, 79; S 6, 10 (enq. 
compl.), 13, 19-37; Ch 719, 26, 28, "54; Th 2, 
29, 53, 73; Ar 1; Ne 722, 723 | -ó Ne 76 (- t 
kuš) | -č То 58, 71; A 710, 12, 720 (fà-), 37, 
44, 55; Ne 770 | -ó, -ó To ‘57; Mo ‘29: S 10 
(J.H.); Th 14, 25, 54-64; Ni 1; Ph 61, 79; 
Ne 65 | fagu To 43; A 12 (Ј.Н.), 28 | -ù A ^18 
(fà-) | -4i A 713 | «faguiout» To 39 | fag No 1 
| -é To 94 | -&, To 1 | -é; To 73 G.H) | -ző 
No 2 | -& To 27 | -,ó, No 3. 

2. "fadjéte: fagèr То 37. 
3. *faguéne, -éne: v. sous B b. 
В. a. ‘fahène: fahén L 1, 14, 35, 39 (-e-), 45, 

“50, 61, 66; Ma 19 | -(h)èn L 2 || b. *faguéne, 
-éne: fagén Ve 31-34 | -èn L 19, 29, ‘32, 43, 
94; Ve 1-26, 35-39, 42. 

C. 1. “fa, *fach, *fwé, *fwa...: fa S 37; B 9 | 
fay B 11 | fas Vi 16, 35, ‘36, 38 (E. Simonet) | 
fwè Ph 84; D 110 | fwa Ar 2. 

2. *fahê, -hyê...: fahé Ve 40; My 1, 4 (G> | 
-& Ve 44; My 2] € B 5| -ë My 3 | -é My 6. 

D. *paket (d? coches): pakè t kor Ma 51; 
B 19, 22 (enq. compl.), 23 (Ј.Н.), 27, 30 | pakè 
B 12, 14, 21, 22 (J.H ), 23 (enq. compl.), 24. 

E. *bouhéte: badèt L 3, 4, 7. 
F. *bouréye...: burèy Ni 33 | -êy Ni 36 (-ài-) 

| -r,e, Ni 38 (-4-). 
G. “rabin: rabé W 217, /32, “45 | -ё Na 30 

| -é Ni “102 (ou ~ dé spen) | -à, W 59. 
H. *moussáde, -âde: maisát L 87, “99 | -à- 

H 1, 42 | -ó- L 790 | -ó- L 101. 
I. 1. *ouré,,: rés, To 6. 

2. «hourette» To 757. 

! FEW 3, 364 *FACUS; TLF s.v. fagot; ni 
l'origine ni le cheminement de ce mot ne sont 
clairs. — Menues variantes formelles négli- 
gées. 

ADD. Espéces de fagots. 

On classe d'abord les mots les plus fré- 
quents, de sens variable (A-/), puis les désigna- 

tions des fascines et autres petits fagots (J-R), 
des gros fagots (S-7), enfin celles des «mar- 
chandises» destinées aux charbonnages, fagots 

dont le nom dérive du type de bois qui les 
compose (V-Z). 

© BAL, Bûch. 211-213; Dasc., Forêt 97. 

A. 1. a.! "fagot: v. formes dans le tableau 
principal || b.? *fagotin: fagóté То 99; A 50; 
Ar 1 || c. *fagoté:? fagóté L 85. 

2? *faguéte..: fagét Ph 86; D 136; Ne 51, 
65; Vi 2 | -ét Ne 770 | fagèt To 37. 

3.4 *faguène: v. sous B, 1 b. 
B. 1? a. *fahine, -ène, ‘fachine, -ène...: 

fahin Ma 2, 3 | -én W ‘36, 63; H 28 | -èn 
D 64; W 1, 10, 30, ‘42, 56; H 49, 50, 67, 68; 
L 1, 2, 14, 35, 39 (-e-), 43, 61, 66, 85, 87 (au 
fig), 90, 799, 101, 106, 114, 116; Ve 38, 42; 
Ma 4, 9, 19, 24 | fasin Na 99, 101; D 15, 58; 
D 101, 120; Ma 1, 40; Ne 20; Vi 16, 22, ‘42 | 
-én Ni 6; D 113 | -èn То 27, 37 (-è"-), 99; A 7 
(-en), 28, 44, 50, 60; Mo 17; S 10, 19, 29, 31; 
Ch 4; Ni 72; Na 44, 109, 135; Ph 54, 79 (-en), 
Ar 1; D 110; Ma 39 || b. *faguène...: fagen 
L 19, 29, 732, 43, 94, 101, 106, 113; Ve 1-24, 
32, 37-47; My 1 (H. Cunibert; inusité selon 

J. Dombret), 3; Ma 19, 24, 29, 53; B 4-7. 

25 *fah'né: fahné L 66. 
C. 17 tfa, *fach..: fa S 29; Ni 11, 36, 39 

(arch.), 61; Na 19, 30; D 46, 64; W 59; H 8, 
27, 28, 37, 739, '42, 49, 53, 69; L 94, "99, 
101, 106, 114; Ve 24, 26, 31, 32, 35, 40 
(C. Deleclos), 44, 47; My 1 (Н. Cunibert), 2, 
3; Ma 1, 9, 12, 24, 29, 40, 46; B 2, 3, 4 | fay 
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B 11 | fáy Ni 28 | faš Vi 16, 22 (arch), 35, “36 
|| *fwë, "fwa: fwè Th 82; Na 44, 49, 101, 129, 

130; Ph 6, 37, 42, 81, 84; Ar 1; D 58, 81, 84, 
^91, 101, 113; Ma 43, /50; Ne 4 | fwa Ar 2 || 
*fé, *fé...: fé Mo 41 | «faix» Mo 42 | fe Th 25; 
Ph 54 | fé Mo 79. 

25 *fahé, -hyé, -ché: fahè Ve 40; My 1] -ë 
Ve 37, 44; My 2 | -ë Ve 41 | fayè B 4 | -ë B 5, 
7 | -ë My 3 | -é My 6 | fasé Ne 51 | -ó, To 2. 
р» *pakét: pakè Ma 51; B 12, 14, 21-23, 

27-30; Ne 4-5. ` 

E. *bouhéte: buhèt L 4, /5, 7. 
F.'! *bouréye, -ёуе...: buréy Мо 9; S 1 (Can); 

Th 2: Ni 1, 72 | -é, S 10, 19; Ni 39 (à Rans- 
beck) | -é То 43; A 2, 7 (bū-), /20, 44, 50; Vi 2 
| «bourrée» To 99; A 28, 60; Mo 775 | bare, 
А ‘52; Ch 4 | -г„ёу Ni 38 | -rèy Ni 33 | -èy 
Ni 36 (bài) | -è A 37. 

G." “rabin, *ravin...: rabé Na 59; W 3 | -é 
Na 30 | -e" Ni 2, 80, “97 | -é" Ni ‘102; Na 6, 19, 
^20, 23 | -ày W 59 | ravé Na 107. 

H.5 1. *moussáde...: musat Na 84, 99, 101; 
D 15, 58, 64, 73, 81, 91; W 30; H 1, 21, 27, 
728, 37, 68; L 61, 85, 87, "99; Ve 31, 35, 38- 
40, 42; Ma 1, 39, 43; В 28; Ne 16 | -åt W “42; 
H 8, 26, 38 (mais -й- à Lovegnée), 739, “42, 
49, 50, 53, 67; L 45, 106, 116; Ma 2,9, 19, 29, 
40, ^50 | -à"t Ve 34 (mò-) | -ót L 1, “90, 94, 
101, 114; Ve 26, 32 | -öt L 66. 

2. *moussár: musär Vi 13, 18, 22, 35. 
I. Y: *ouré,,: аге, To 6. 
2.14 *(h)ouréte, *(h)uréte...: hurèt D 25, 64, 

^91; H 69; Ma 1, 20, 43, "50; Ne 31; Vi 13, 22 
(-et), 27 | (h)ai- D 58; Ne 14 | u- То ‘57, 771, 
73, 78 (4di-), 99; A ‘18, 44, 55 (-er), 60; Mo 9, 
17, 41, 42, 58, 64 (9-); S 728 (f), 29-37; 
Ch 16, 26, "54, 61, 72; Th 5-53, 62-82; Ni “97; 
Na 129; Ph 6, 15, 37,.45, 54, 61, 69, 81-86; 
Ar 2; D 68-81, 94 (dans "fagot d'—'), 110, 113; 
Ma 1; Ne.16, 20, 44, 63, 69; Vi 16, 18, 35, 37, 
38 | órét D 132 | -et Ph 79 | ulêt Ch 28; Na 130 
|| Aurèt Na 84; Ne 722, 723 | (h)urët Ne 11 | 
urèt Ch 63; Na 112, 116, 127; Ph 42, 53; D 7; 
Ne 4 || *lurëte!5...: /игёт Na 109 (arch.); Ph 33 
| -at Na 135. 

J.!6 *marjolét..: «marjolét» А ‘30 | «-et» 
To ‘36 | -œ A 7 | -ê A 710, 50 | «е» A ^18 
(màr-),28 | -œ A2] -gule S 31. 

K.Y *murluton: murlutó Ph 61. 
L.5 *djobéte: gòbèt Na 84; H 69; L ‘99; Ma 9. 

М.” *mayéte: mayèt To 1 | mà;et To 78. 
N. 1.9 *bote: bòt To 39; A 44; Mo 42; 

Th 24, 73; Ni 19, 80, 107; Na 6; D 110; H 28; 

B 28. 

2. *boté?...: boté Ne 44 (enq. compl.) | -ë 
Ne 43 || *boutió: Рагуб A 44. 
O? *bwéré: bwèré Н 50. 
P. «brassée». *brassiye: brasiy Th 24 || 

*ah'léye?: ahléy L 66. 
Q.” “va: vé Ne 47. 
R.” *tokéye: tòkéy Ma 36. 
= 5.26 1. *beükin: béké H 39. 

2. *beükine: békin Na 84. 
T? *hértchi (f.): hérci B 4. 
= U “uni: uni Na 79, 99 || *melé: mèlé 

Na 79, 99, 116 || *pouyu: puyu Na 79 || *pelé: 
pèlé H 53. 

= V” *martchandihe, -déye: marcádih 
Ve 39, 40; B 28 | -éy Ma 12. 

№20 “wade, -à-..: wat Na 116, 129, 135; 
Ph 33, 53; D 7, 25, 58, 68, 73, 81; H 21, 67; 
L 87, ‘99: Ve 34 (-&"-), 37, 39, 40 (Challes et 
Lodomez), 42; Ma 3, 12 | wát Na 84; D 64; 
H 49, 53; L 116; Ma 2, 4, 9, 12, 19. 

X! *ralonje, -ondje, -onke: ralós Na 135; 
Ve 40 | -ôë D 81 | -ők Ph 33. 

Y32 *viloüde, *vé-, “bi-, *mi-..: vildid 
Na 84, 99, 101, 129; D 15, 58, 64 (m., -ai-?), 

^91; H 1, 8,21 (vě), 38, “42 (dans ўа d'A. 49, 
53, 67, 69; L 87, '90, “99, 114, 116; Ve 26, 32- 
44; Ma 1,3 (dans “bote di ~), 4-19, 29, 40, 43, 

^50 (vl) | vé- L 85, 87 | bi- L 19, 106 | mi- 
L 732. 

735 *sclimbes: sk/ép Th 14, 29; Ph 33.34 

! Lorsqu'il n'est pas terme générique, 
‘fagot' s'applique: (1) au fagot de gros bois 
Mo 17 (tous de la méme longueur), 58; Th 72; 

H 38 (3 ou 4); Ne 4, 11, 722, 723, 31; de 
büches Mo 58; de büches ou de rondins Na 30; 

de *grosés bwéches H 27; de rondins, ordinai- 

rement de *pèl'tias de chêne [bois pelard', v. 
not. 178, А 1 e] H 1; de *bwes d cwéde |'bois 
de corde' ‘bois de chauffage’, v. FEW 2, 649a 
CHÔRDA] Ve 39 (4-5); de büches analogues à 
celles des *cwédes Ve 31 (3-4); v. aussi BAL, 

Buch. 212: composé de *bwéches ‘rondins’ ou 
*rins de 1,15 m et de petit diamétre; — (2) au 
fagot de bois fendus Ve 31; Ma 4 (3-4, pelés 
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ou non); de gros bois fendus bien soignés 
S 19; de "findons Iw", v. FEW 3, 551a 
FÍNDERE] S 1; de *hénes [*id.', v. FEW 17, 114a 
*SKINA II] L 732 (3-4), 66; de *hines, défini 
‘moitié d'un «rouleau» de bois *hiné ['fendu'] 
sur la longueur' Ve 34 (4); — (3) à un mélange 
de branches plus ou moins grosses B 11; de 
branches assez grosses Th 24; assez grosses ou 
moyennes Ne 43; contenant beaucoup de gros, 
taillé B 4; *dés cohétes ét dés bwès bin adjus- 
tés Ma 12; *dés coches ét dés rondins Ma 46; 
*dès pates ['pattes' ‘tronc’ ou ‘racine’: FEW 8, 
31b, PATT- et not. 58, J et n. 13] èt dès spincions 
"branches fines ou brindilles', au cœur du fagot 
[dérivé de *spincyi ‘élaguer’, v. not. 183, G; 
FEW 8, 545a *PiNTS-; BAL, Bûch. 211 *spincf 
‘élaguer’, *spinçures ‘déchets de l'ébranche- 
ment'] Na 127; — (4) à un fagot de bois tout 
venant, gros et menu À 2; Mo 9; S 10, 37; 
Ch 64; D 73; H 28, 50; Ma 4; Ne 24; Vi 22, 
38; de menues branches Na 1; Ve 41; fait avec 
le déchet des *fahénes et des *noussádes H 68. 
— Il est retenu par: deux harts D 36; H 38; 
Ма 39 (par opposition à ‘faguète), Ne 11, 65 
Gd); Vi 22; v. aussi BAL, Le: deux *loyins: 
une hart D 46 (par opposition à *fa), 101; 
W 736; H 50; Ve 47; Ma 4. — Il mesure 0,60 — 
0,70 m de diamètre W 736; il a *twás pis 
d’ toür ['trois pieds de circonférence'] Ne 44; 
il est plus gros que la *fachéne Н 68. — Il est 
confectionné sur place L 45 (par opposition 
aux *fahénes du commerce). Il est plus gros- 
sier que les *pakéts B 28. 

ESPÈCES DE FAGOTS: 1° (selon la composi- 
поп): tf. d’ rivadje ‘gros fagot de grosses bran- 
ches’, synonyme de *beükine (v. 5 2) Na 84; *f. 
d' ronds bos ‘rondins’ Th 62 (de taillis, pour 
marchand) *d' bwaches Na 109; d' rondins 
Vi 13, synonyme de *moussár (v. ci-dessous, 
H 2); *à bojètes Th 5 (*ауй du fin èyét dès 
bojétes [v. ALW 5, 59a]); *d' buchétes Vi 8; 
*d' clépérs ‘bois écorcés' [v. not. 178, D] B 15, 
16; *d'éscances d'abateí ‘quartiers, branches 
fendues' ['échéances d'abatteur', cf. FEW 3, 
263a *EXCADERE] (à distinguer des *éscances 
de clap'teû ‘déchets’ [avec *clap'teü ‘tonnelier 
qui faconne les douves’, v. vol. ultér.]) Th 62; 
*d' légne ‘bois fendu’ Th 72; *d’ cuches ‘bran- 
ches' Ne 60, 76; *d' couches Ch 61; *d' taye 
Ph 79 (gros bois; deux harts); *d' résse Ch 61 

(rondins et ramilles); “d” rizés ‘petits rondins 
entiérement élagués' [participe passé substan- 
tivé de *rizer 'ébrancher', v. FEW 16, 729b 
REIZEN] Vi 43; *d' panéye [v. FEW 7, 546b 
PANIS] Th 62 (ramilles au centre, formant 
l'«àme», entourées de gros bois; pour ‘âme 
*poignées de brindilles que l'on met au centre 
du fagot’, v. aussi BAL, Bûch. 211); *d' cayebo- 
tes *petites branches écorcées' [v. not. 178, B] 
Ve 41; B 2, 3, 6; *d' wádes [v. ci-dessous, W] 
D 63; *d' rames D 36; *d' cékes 'cercles pour 
tonneaux’ D 72; td’ rabouyes ‘broussailles’ 
[comparer Gloss. S'-Léger *rabrouyes et rap- 
procher de 'rabin', ci-dessous, G] Vi 43; 
td’ tchéturmats ‘déchets’ (de *tchétrer, défini 

par ‘couper les *bricóts (‘bouts de branches’, 
v. FEW 15/1, 278a BRIKE) et les *bizóts (proba- 
blement 'id.', cf. liég. *bizant ‘saillant; FEW 
15/1, 119a *BISÓN)'; comparer 'chátrer' 'éci- 
mer', not. 184, K et v. FEW 2/1, 475b Cas- 
TRARE, ой on ajoutera le dérivé en '-ement' 
*tchéturmat] Vi 8; *f. mélé d' raméye Na 109; — 
2° (selon le processus de fabrication): *f. ô pí 
‘au pied’ Ma 36, 39; *d'zous l' pf Ne 51 (à deux 
harts); tf. à l'indjin ‘au chevalet’ Ma 36, 39; +ó 
tch'fô ‘id. Ne 51 (à une hart); pour 'cheval' 
‘chevalet de fagoteur' et ses synonymes, v. ci- 
dessous, n. 34; — 2? (selon le nombre de liens) 'à 
une / à deux harts': passim; — 3? (selon la desti- 
nation) +f. d’ bolédji Na 1, 59, 116; H “42; "td 
boli- Na 127 (exclusivement gros bois; rondins 
ou bois fendus); *f. d’ boulèdif Ph 61, 86 (-i); 
D 94, 120 (-la-); *f. d' boulinjer Mo 1; *f. d'bou- 
lanjer Ne 32; par réduction *boulindji Ph 79, 
fagot composé de bois assez gros, mais rebutés 
comme piquets, et d'une poignée de ramilles au 
milieu. — Les déchets de fagots s'appellent: 
*crotins d' f. Ne 69. 

? V. FEW 3, 364b *FACUS ('fagotin', auprès 
duquel on portera le type 'fagoteau"). À L 85, 
on précise: fagot de dimension et de composi- 
tion indéterminées, fait de déchets non utilisés 
autrement, parfois de “brouhis” di spène ['de 
broussis d'épine' ‘de buissons d'épine’: v. not. 
34,A 2; 38, G]. 

3 Fagot de taille plus réduite que le "аро 
D 136; Ne 51 (à une hart), 65 (id.). V. aussi 
BRUN., Enq. 654 (fagot de petit bois). FEW 3, 
364b. — Autre sens: Mass. *faguète ‘rameau 
feuillu’. 
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* Les types 'faiscine' (a) et 'faguine' (b) 
sont complémentaires quant à la distribution 
géographique. — Pour Haust, dans une commu- 
nication à Wartburg (FEW 3, 364b), le second 

type résulte de croisement de 'faiscine' avec 
"'fagot'. 

5 La 'faiscine' / 'faguine' (v. FEW 3, 426b 
FASCINA et 364b *FACUS) s'applique: (1) tantót 
à une botte de quelques gros bois sans ramille 
S 37 (bois de 0,05 m de diamétre); D 64; H 50 

(3), 68 (3 ou 4); L 85 (3, de chêne), 113, 116; 
Ve 38 (3 ou 4), 40 (2 ou 3 Léon Loxhet; 3 ou 
4, de chéne ou de bouleau C. Deleclos), 41 (5 

ou 6), 42 (3 ou 4), 44; My 1 (sans ‘heñve): 
Ma 20, 39 (4); B 5, 14 (petits *pakéts); elle 
mesure de 0,35 à 0,40 m de circonférence 
Ve 40; 0,45 m “di toûr ô mitant dés deux hôrts 

Ma 39; elle se compose de bois assez longs 
(mesure parfois précisée) Ph 79 (3-4 m); W 78, 

^9, 10, 30, 736; L 116 (1,25 m); Ve 42 (1,10 
m); de büches rondes ou fendues, les *sclimbes 

[v. FEW 17, 146a *SLIMB, pour le picard]; de 

büches fendues H 68 (on refend une *clipe 
'rondin', v. FEW 16, 334a CLIPPELE, en deux 
ou trois *bwés d' fahéne); L 116; Ve 38, 40 
(Challes, L. Loxhet), 47 (avec du *r findédje 

‘bois de refend’); elle est retenue par deux 
harts H 50, 68; L. 19, 113 (par opposition au 

"fagot', à une hart), 116; Ve 37, 40, “46; My 1; 
Ma 39; В 14 (deux "fe d'árca ‘fils d'archal); 

par plusieurs harts Ph 79; c'est un produit de 
commerce W ^8, '9, 10, 30; L 45 (qui vient 
d'Ardenne, par opposition au 'fagot', local); 
Ve 42 (fah-, mais non fag-), 44; My 1 (H. Cuni- 
bert); spécialement destiné aux boulangers 
W 78, 9, 10; L 85, 113; — (2) tantôt à une fas- 

cine, ce que l'on précise à A 7, 44, 60; S 19; 
Mo 17; A 60; Na 109, 135; Ph 79; W 1; à une 
fascine destinée aux houilléres A 44 (synon. 
*boutió ['botteau'] d’ fosse, v. ci-dessous, N 2), 

60; S 31; Mo 17 (*bo d' fosse); W 1; servant à 

combler les fossés et réfectionner les chemins 
de vidange Ph 79; à ‘fachiner lès tch'mins 
Vi 22; à maintenir les talus et les digues Ni 72; 

à *astanché, à ‘fé one astanche [ате une 

digue', v. FEW 12, 232b, *STANTICARE, ici, not. 

18, n. 14 et vol. ultérieur] Ma 46; elle se com- 

pose: de menu branchage А 50; W 1; L 66 ("fenes 
cohes); de brindilles S 29, 31; Na 22; B 6; Vi 22; 

«d'épines» W '42; L 14; d'aubépine ou de 

prunellier D 101; de *cohétes ou de *spinétes 

di háye W 30; — (3) rarement à un fagot mélant 
du gros et du fin L 1 (*de gros bwe èt dés 
ramayes), ‘32 (quelques büches, avec du *poñ- 

frin [ici ‘poussière de bois’; cf. FEW 9, 563b 
PÜLVIS] et du “menu. 

ESPÈCES DE 'FAISCINES' / 'FAGUINES'. Les 

deux sens ‘petit fagot de gros bois’ et ‘fascine’ 
s'opposent dans la distinction entre: *grosse f. 
et *pitite f. Ve 32, 34. À Ve 34, la grosse 
contient des *clipes ‘gros bois’ et possède deux 
harts, la petite contient des fines branches et est 
liée par une hart, ou des *heñves et est liée par 
deux harts; — *f. du bol'dji (bois de grosseur 
moyenne; fagot de 1,30 m de long et 0,20 m de 
diamètre) et tf. du vatch'lf ‘de vacher’ (avec 

des *cohétes) Ve 6; — *fahéne et *faguéne, la 

premiére étant un produit de commerce, la 
seconde un fagot ordinaire Ve 38, 42. — Le mot 
est dit importé à B 4, 7; il ne subsiste qu'au 
sens figuré à L 87, conservé par l'expression: 
*il a on bwé foü di s' fahéne; v. DL et comparer 
l'expression forgée sur *fahé (n. 8). — Dérivé 
verbal au sens ‘faire des fagots’: Yah ner L 45; 
Ve 32, 34, 37 (et -ær ‘fagotteur’), 39 (id.), 40. 

$ Désigne un petit fagot. Type à ajouter 
FEW 3, 427a. 

7 FEW 3, 428b rascis. — Le 'faix' est: (1) 
un fagot de grande dimension de bois sec tout 
venant; il n'est pas destiné au commerce; sou- 
vent le fagotteur le ramène chez lui, sur son 
épaule ou en le laissant trainer derrière lui. 
Précisions de l'EH: gros H 50; Ve 31; énorme 

D 101; long Th 24; gros et long Mo 41 (forme 
une bonne charge); D 38; trés lourd B 2-3; 

*moncé d’ cohétes Іои Їуеѕ avou eune seüle 
hárt tot prés dé cou H 27; deux harts D 46; 
trois ou quatre harts Ma 46; non façonné S 29; 
*lés bwés sont Іоуїѕ téls k'on l's-a trové, il èst 

pus long k'on fagot èt on Г lêt hírtchí l'on le 

laisse trainer'] B 4; *fagot pwèrté à s' dos B 2, 
^3; sur l'épaule B 6; fagot fait par un particu- 
lier pour son usage personnel Ve 31; bois mort 
ramassé par les pauvres D 101; — dans ce sens 
premier, 'faix' est déterminé par les complé- 
ments: "de bois’ H 50; Ve 31, 32; Th 24; D 91; 
S 29; Ma 46; D 64; *d' légne ['bois de chauf- 
fage'] Na 1; H 49; *d' coches B 11; 'd'épines' 
D 64; Ma 4, 9, 12; ‘de genét': d guñès My 1 

(H. Cunibert); — (2) en d'autres lieux, le 'faix' 
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est une botte de produits destinés au com- 
merce: (a) de perches pour les pois: *stapétes 
Ch 16; Na 135 (-er) [FEW 17, 221b, sTAPEL]; 
"piérces Mo 42; *piércétes Ch 16 [FEW 8, 
278-9 PÉRTICA]; *scôrçons Na 135 [v. not. 122, 
ADD., a, I, sous 9, au sens 'báton servant 
à gauler']; “rames Na 30; D 84; Vi 16; *ramé- 
tes Mo 79; *raméyes H 28; *ramures S 37 
[FEW 10, 39a RAMUS]; *stiéles Na 19; H 37, 
53 [FEW 17, 225a STEEL]; *álias H 53 [FEW 
15/1, 9b AHSEL, mais v. REMACLE, DW 18, 
121-127, avec proposition de rattachement 
à ALA]; *coches di pwés H 37; — (b) de bran- 
ches écorcées: *cay'botes Ve 40 (Lodomez, 
C. Deleclos: de la grosseur d'un báton), 41, 
44; My 1, 4 [v. not. 178, B] — (c) d'écorces 
My 1,3; — (d) de liens de fagots: *hárs Vi 46. 
— Le mot 'faix' peut aussi désigner un faisceau 
de foin ou de paille; v. vol. ultérieur. — Fig.: 
“on fa d'ohés, littéralement ‘un fagot d'os', 
d'une personne trés maigre Ve 40 (M.-Th. C.); 
*-- ohés Ve 37 (L. Rem... 

* Type ‘faisceau’; v. FEW 3, 428b FASCIS. — 
Espèces: *f. d' manédje ['de ménage'] Ve 40 
(Lodomez, C. Deleclos, à une hart); ^f. 
d' bol'dji Ve 40 (Lodomez, L. Loxhet, et 
J. Eub., à deux harts); *po cáre lé pan My 3; — 
"f. d’ cayebotes Ve 40 (J. Eub.); — *neár f. 
[quid?, peut-être “non pelé'] Ve 40 (14). — 
Autres précisions: dans un tf., on ne met qu'un 
rondin, *on n' lóye k'on gros bwa, tout le reste 
est brindille My 1; le *f. est un fagotin Ve 41; 
B 7; un fagot ou une botte mal faite Ne 51. — 
Expression: 'avoir un bois hors de son *f.': 
*aveür on bwa foü du s' fahé ViLL. et Scius; 
‘avoir son cent de f.': *aveür su cint d' fahés 
“tout ce qu'on désire? ibid. 

? On précise: *p. d' coches Ma 51; Ne 4-/5 
(où on parle aussi de *p. d'iébe); їр. d' coché- 
tes B 12; moins grossier que le fagot B 14. — 
Pour d'autres mentions, v. tableau principal. 

10 À L 7, seul terme connu. 
! La ‘bourrée’ est un fagot de bois tout 

venant. Précisions de l'EH: pas de gros bois 
S 19; bois plus menu que pour le fagot Ni 72; 
brindilles et un peu de gros Th “2 (par opposi- 
tion à *houréte, seulement brindilles); l'inté- 
rieur contient des branchettes coupées Ni 1; 
elle est faite de *raspe ‘taillis’ A 2; d'émondes 
de haie ("bois d'épine’) A 44, 752; de déchets 

de fagots Ne 69; de brindilles non coupées 
A 60; c'est une grosse botte de fin bois S 10; 
la 'bourrée' est moins soignée que le 'fagot' 
S 19. 

12 Type de fagot assez semblable au précé- 
dent. Précisions: fagot de brindilles Na 30; 
d'émondures W ^32; botte de fascines Ni 2; 
mélange de gros et de fin W '45. — ESPÈCES: 
"т. d'épines’ Ni 80, ‘97 (seulement au sens 
figuré, dans ‘une tête comme un ~'); W 3 («se 
dit que les épines soient coupées ou non; dési- 
gne donc le buisson [cf. not. 34 BROUSSAILLES, 
D] ou le fagot»); *r. d' bwaches “de rondins' 
Na 19. — On note en marge le verbe *rabiner, 
défini par *nétf lès bohéyes à fiérmint divant d’ 
cóper l' gros bwés Ma 9 (terme de bücheron); 
*rabiner, -nadje Na 79. — Pour *rabiner 
‘émonder’, dont “rabin ‘fagot, broussaille’ est 
le déverbal, v. ALW 9, 280b (et n. 7) et ici not. 
183 ÉBRANCHER, ÉLAGUER, J; pour *rabin 'fagot 
d'émondes', v. DFL (pour Hannut), LÉON., 
PIRS. 

З FEW 16, 589a MUSTAARD (où on ajoutera 
la forme gaumaise; v. Gloss. S'-Léger moussart 
‘fagot de rondins’). — La *m. (liégeois), le *m. 
(gaumais) désignent un fagot de petite dimen- 
sion: un petit fagot Na 84; Ve 39; plus gros que 
la *јаһёпе ‘fascine’ H 68; un fagot de 0,45 — 
0,50 m de circonférence Ve 40 (C. Deleclos); 
de 0,50 m L 85; de 0,53 — 0,56 m "di toûr à l” 
prèmire hórt Ma 39. C'est un produit de com- 
merce Ve 44; L 45 (vendu par les Ardennais); 
Ne 16; destiné aux boulangers D 91; H 50, 67; 
L 87; Ma 2, 4, 9; B 28 (et à la ville); Vi 22 
(id.); ceux-ci s'en servent pour allumer leur 
four H 21, 39; Ve 31, 32. Il se compose: de 
quelques bois moyens entourant des ramilles 
ou du fin D 91; H 37, 38 (un ou deux gros et 
du fin), 50 (gros et petit, sans fin); L 85 (bran- 
chettes et brindilles), 40 (petites *cayebotes et 
tramis’ “menu bois’, C. Deleclos), 42; Vi 13 
(rondins et brindilles); — de gros bois exclusi- 
vement, sans ramille L 1, 87; Ne 16; Vi 22 
(grosseur moyenne), 35; de *randins ‘rondins’ 
Vi 13; de bois moyen d'oü l'on a pris les 
*véloüdes [pour ce mot, v. ci-dessous, Y et n. 
32] H 28; de bois moins gros que pour les 
*wádes [pour ce mot, v. ci-dessous, n. 30]; de 
bois de 1 ou 2 cm et de 1,75 m de long L 116; 
de bois de *4 pís d' Lidje (4 x 29,5 cm) Ma 4; 
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de branchettes sans ramilles H 27 (*cohètes), 

68; L 66 (branches plus fines que pour les 
tfahènes), Ve 34, 44; de branches pelardes 
Ve 40 (Challes); — de menu bois exclusivement 

D 64; Ma 20; de brindilles D 73 (c'est une 

sorte de *houréte); Н 1, 38 (тог fin); Ve 32; de 

*cohétes ou spinétes di hàye W 30, “42. ll est 
lié par deux harts D 91; H 38: L 116; Ve 40 

(Challes et Lodomez); Ma 39; B 28; Vi 13; par 
une hart Ve 32; Vi 22. — ESPÈCES: *m. du fornè 
(0,60 x 0,15 m) pour allumer le four et *m. du 

Lídje “de Liége' (0,80 x 0,25 m) Ve 31. 
14 FEW 4, 516b-517 *HÜRA. — Désigne par- 

tout un fagot de menues branchettes ou de brin- 
dilles, sans gros bois; en particulier: un fagot 
de *ramures ‘petites branches’ S 37; Ch 16; de 
*ramétes “id.” Th 62; de *rinmes di bèyôle ‘de 
bouleau' Ne 16; de branches non fendues S 31; 
de branches rondes, de la grosseur d'un man- 
che à balai Ve 38; là 'h.' est synonyme de 
"bourrée" S 37; est différente de la 'bourrée', 
qui contient un peu de gros Th 72; est un fagot 
mal fait Mo 42. Sa circonférence est plus petite 
que celle du 'fagot' Na 127; D 73 (moitié plus 
mince, mais méme longueur). Il est retenu par 
une seule hart Ph 79; D 91; Ма 50; Vi 13, 22. 

V. aussi BAL, Büch. 211: fagot de ramille à un 
lien de 1,10 m et 0,90 m. de tour (avec des- 

cription de la fabrication). = П est surtout 
destiné aux houilléres Ch 63; Ph 61; D 36,38, 
72, 91,94; Ma 20; Ne 4, 5, 11; Vi 16, 22, 37, 
38; v. aussi BAL, l.c.; il sert de fascine Mo 42; 

Vi 37; aide à soutenir les plafonds D 94. Il 
est aussi utilisé par les boulangers A 60; Vi 38, 
et sert en particulier à faire des *afowéyes 
*flambées à l'entrée du four pour voir si le pain 
est cuit’ [FEW 3, 654b FÒCUS, où on ajoutera 

le dérivé wallon en '-ée'; v. vol. ultérieur]. 

On en fait des *ramons ‘balais’ Ma 20. — Com- 
parer *houréte ‘chouette’ (ALW 8, 191b-192a et 
n. 2). 

15 Agglutination de l'article défini. 
16 V. FEW 6/1, 336b MARIA. — Le mot s'ap- 

plique à un petit fagot S 31; A 710. Il est fait de 
*ramétes *menues branches' A 2 (avec du fin 
au milieu); de triques et de broutilles nouées 
par un seul lien А "10 (E. Ouverlaux); c'est un 
fagot court et rond, avec les brindilles coupées 

et remises à l'intérieur A 60. Il était surtout 
vendu aux boulangers A “10. 

17 Désigne un fagot d'épines pour chauffer 
le four du maréchal. 

18 C'est le fagot de bon bois "E lovr? d 
bwés fét a Г nut” po répwérter è s` mohone 

Н 50. Expression: ‘rapwèrter s' djobéte Ma 9. 
— Étymologie? À porter peut-étre prés de Cha- 
blis jobette ‘femme crédule’, St-Florentin 

‘petite fille’, FEW 4, 428b Нов. 
19 Botte de bois pour allumer le feu To 78 

(q. 1768); correspondant sémantique de fr. 
cotret To 1 (q. 15). — Type 'moyette', propre- 

ment ‘petite теше’; FEW 6/2, 53b META 
(Tournai mayète ‘petit fagot , Папаг. moyette). 

20 Elle se compose de: *pikéts pour charbon- 
nage Ph 45; perches, rames, *ésclimbes [pour ce 
mot, v. n. 5 et 33] Th 24; de *stapias ['perches', 
v. FEW 17, 221b, STAPEL] Ni 80; de *coches 

Ne 31; de *ramure(s) Mo 42; de brins de bou- 

leau B 28; d’ *ékétes ‘écorces et déchets’ [FEW 

17, 37b, SCHUD] А 44. — FEW 15/1, 230a BOTE. 
21 Composé de: ramilles, bruyères, fougères 

ou foin Ne 43. FEW 15/1, 230a. — Pour *bou- 
іб, v. ci-dessus, n. 5. 

2 Proprement ‘botte, faisceau’; pour ce 
mot, v. DL *bwéré, REM., Gloss. *bóré et vol. 
ultérieur. 

23 V. DL *ah'léye ‘faisceau (de paille, de 
bois) qu'on peut emporter sous l'aisselle'; 
FEW 25, 1282b AXILLA. 

24 Fagot de petites écorces; ajouter FEW 14, 
545b, VITELLUS. 

25 Petit fagot “po lès sórts [pour le tirage au 
sort], petite poignée de brindilles. — FEW 17, 
238a *sTOK (sens ‘touffe, cépée’) ou dérivé de 
*toki, -er ‘allumer le feu’ (ALW 5, not. 35, C et 

n. 6)? 

26 Falourde, gros fagot fait de fortes bran- 
ches, synonyme: “‘fagot d' rivadje. — FEW 
15/1, 101b BEUKEN (d'après Haust, Album 
Verdeyen 227). 

27 +h. di spines. Participe passé substantivé 
de *hértchi ‘traîner’ (DL; FEW 4, 433a *нїврї: 

CARE), probablement parce qu'il s'agit d'un 
fagot que l'on traîne derrière soi (cf. n. 7). 

28 Adjectifs et participe passé substantivés: 
uni', "méie. 'poilu', 'pelé'. Précisions: pour r 
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1 uni', *rotès bwajes, totés bwachétes; pour 
"mêlé', *gros èt fin; pour 'poilu', ‘tot fin, rabi- 
nadje. V. aussi BAL, Büch. 212: *fagots mèlès 
"dont le tour est formé de *rins et l'intérieur de 
*fin', donc intermédiaires entre les *hourétes et 
les *fagots d' bwéjes. 

? Pour les charbonnages B 28; synonyme 
de *moussáde, fait de branches pelardes Ve 40; 
inclut les ^wádes et les *viloüdes (v. ci-des- 
sous) Ma 12. — FEW 6/2, lla MERCATUS. 

39 Pour les charbonnages Na 79, 127; D 7, 
25, 36, 38, 64; L 85, 116; Ma 2, 9. — Composé 
de: bois d'un pouce minimum (synonyme 
*stépe [FEW 17, 221b STAPEL]); 6-8 fortes per- 
ches L 85; 6-8 bois assez longs Ve 42; bois 
d' 1,80 m, de la grosseur d'un fort manche, 
liés par 8 ou 10 Ma 3; piquets gréles d' 1,25 — 
1,50 m de long et 0,02 m de diamètre D 73; 
bois longs et droits Ma 20; bois de 2 cm de 
diamétre L 116; 8 piéces de bois de la gros- 
seur d'un bâton, long de 1,33 m et ayant 8 à 
10 em de circonférence; “on fet dés wádes 
avou lès preumérés pièces |'perches'] (épais- 
seur tenue entre pouce et médium); avou lès 
deuzinmes (= la main + deux doigts) èt les 
trwèzinmes (= la main + quatre doigts), on fet 
dés ralonjes. Les *wádes et les *ralonjes for- 
ment le bois de houillére Ve 40. — FEW 17, 
517a *WARDÓN. 

3! Pour les précisions recueillies à Ve 40, 
v. la note précédente. 

32 Pour les houillères D 38, 91; Н 1, 38; 
L 85; Ve 39, 41, 44; Ma 9; *po stanç'nèdje 
['étancgonnage'] di houytres Ma 3; pour faire 
des plafonds dans les houilléres Ve 40 (Chal- 
les); *po fé des ramons L 19, “32; Ma 3; pour 
allumer le feu Ve 32. — Composé de: *heüves 
come dés ramons |'ramilles comme des 
balais'] Ve 39; de brins de bouleau L 106; Ve 
34, 41, 42 (*one pougnéye du rami d' bióle); de 
*ramons Ma 39; de fines ramilles Ve 38, 44; 
Ma 3; L 19, 116, etc. C'est un faisceau de 
5 bottes de brindilles (chacune de 0,35 m de 
circonférence à la liure) et 0,60 — 0,75 de lon- 
gueur L 85; de 5 bottes de *heñves (ramilles) 
de la grosseur d'une poignée, chacune liée 
avec une hart et rongée aux extrémités Ve 40 
(C. Deleclos). — Correspondant de fr. falourde, 

r 

mot d'origine inconnue, v. FEW 22/2, 203b- 
204a. 

33 Comme les précédents, pour les houillè- 
res. — FEW 17, 146a SLIMB. 

3⁄4 Désignent plutôt le contenu du fagot: 1? 
trames: ram D 132; *ramífyes: ramiy Ne 63; 
«ramettes» À “13; Mo 75; *ramons: ramó 

Ch ‘19 (~ *d' boüle ‘de bouleau’); *ramures: 
ramur Mo 64; — 2? *spén'mints: spénmé 
Na 129; type 'épinement', à classer FEW 12, 
178b SPINA, auprès de afr. espinement ‘lieu où 
il y a des arbustes épineux’; — 3? *cayebotes: 
kaybót My 1; v. not. 178, B. — 4? *clépér: 
klépér B 24; v. not. 178, D; — 5? *sapinétes: 
sapinèt Ph 84; v. not. 138, A^ — 6? *érs: èr 
H 53; type 'arc', v. FEW 25, 117b ARCUS; — 
7? *légne: lèñ Ph 53, 61; D 68 (pl); le mot 
désigne certainement un fagot à Ph 61, ota 
été recueilli le syntagme *légne dé bo. On 
néglige quelques réponses. — Le chevalet 
servant à confectionner les fagots s'appelle: 
1? "fourche": fòč H 38. П s'agit de deux bois 
fourchus plantés en terre à un mètre de dis- 
tance; le *boskiyon y dépose le bois qu'il 
taille à mesure; quand le tas est suffisant, il 
ramène dessus la chaine, qui est attachée à ras 

de terre au pied des deux bois fourchus. Cette 
chaîne est “li dj'và [le cheval]; elle sert à 
*splinkt ['serrer ; v. DL, FEW 17, 188b 
SPRENKEL] le fagot au moyen d'une *splinke, 
long et fort bois qu'on introduit dans la 
chaine en dessous du fagot et qu'on immobi- 
lise aprés tension en la plagant dans le croc 
d'un *piquét planté à un métre de la fourche; 
— 2? *tch'fó а bwè, 'cheval de bois’, instru- 
ment formé de deux fourches de bois plantés 
dans un petit madrier Ne 51; expression (sans 
lien avec le sens technique): “si gn'avot in 
tch'fó d' bwé ci-d' lé (ou *là-d' lé), t'óros in 
fameüs côp d' pí, se dit à celui qui vient de 
dire une grosse bétise; — 3? *bayár Vi 6, 8, 27; 
de là: tloy? ó bayar Vi 6 (différent “de loyí 
ó pi) "Jovi su in bayar Vi 8; allusion au 

cheval Bayard; étymon à ajouter FEW 1, 302. 
— V. encore BAL, Boch 208 ("cheval") et, pour 

l'équivalent *gade, proprement ‘chèvre’, 
FEW 16, 28b GEISS, REMACLE, Parler $ 143, 
LÉON. 540. 
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181. HART (carte 91) 

Q.G. 28 «ils sont allés couper des harts pour faire des fagots».! 

En général, type 'hart' et dérivés (A), seuls 
représentés sur la carte; parmi ces derniers, 
noter l'extension de 'harde' (champenois), de 
‘hardure' (région de Nivelles), de 'harcelle' 
(rouchi), de 'hardée' (essentiellement Brabant 

et nord de l'arrondissement de Liège), qui a dú 

connáitre une extension plus large. 
Cette famille subit la concurrence de 'lien' 

et 'liure' (B), qui conviennent aussi au lien de 
gerbes; de termes désignant la matière utilisée 
pour faire les harts: en général, le coudrier ou 
l'osier (C-D)? — Inversement, "hardée', Ћаг- 
dure! et 'harcelle' en sont venu à désigner 
l'osier: comparer not. 168, B-B. 

* ALF. 1609; ALCB 600; ALLR 613; 
BRUN., Enq. 824. 

Figure 5. *fahéne avec les deux *hárts en coudrier 
(DL, fig. 281). 

A? 1. аге, *(h)àrt, *(h)órt^..: har H 21, 

27,728 (v. *hárdéye); L 85; Ve 1 (7), 31, 35-47; 

My; Ma 20, 51, 53; B ^1, 2-11, ^14, 15-27, 30, 

33; Ne 76; Vi 16 | ак Mo 23; S 19-31, 37; 
Ch 26, 27 (?); Th 43, 54; Ni 1 (v. *ardure); 

B 22 (enq. compl.; h- J.H.), 23 (id.), 28; Ne 49, 

63 | hàr Ch 63; D 30, 34, 64; W 66; H 1, 26, 

37, 38 (-à,-), 42, 46-69; L 45 (peu connu), 
99, 106, 113, 116; Ve 34 (-à^-); Ма 2-12, 19, 

24, 29, 40, 42; В 12 | àr Mo /5; S 36,37 (à,-); 

Th 73, 82; Ni 36 | hôr L 1 (?), 29, 94, 114; 
Ve 24, 26, 32; Vi 38 (E. Simonet) | ór Ph 81 | 
bor D 46, 101; L 19, ^32, 43, 66, 101 (ou -д-); 

Ve 6; Ma 43 | (h)ôr Ma 46 | ôr Ph 42; D 123 | 
hór Na 84, 101; L 101 (ou -6-); Ve 8; Ma 1, 
36, 39; Ne 16, 23, 26, 43, 47, 60; Vi 2-8, 13, 

18-47 | (h)ór Ne 9, 14, 33, 69 | „ór Na 129; 

D 15; Ne 22,31 | ór Ch 764; Th 5, 24, 53, 62- 

72; Na 1 (?), 79, 99, 116; Ph 6, 37, 45, 53, 61- 

79, 84, 86; Ar; D 7, 25, 38, 40, 58, 68-96, 
^100, 113, 120, 132, 136; Ma 35; Ne 4, 5. 11; 

15, 20, 24, 32, 39, 44, 65 | wór D 110. 
2. *(h)órde....: (h)órd Ne 51 | órd Ne 770 | 

-t Ne 57. 
3. *(h)árdéye, *(h)är-, "ër... -éye*: härdéy 

H 8, 728 (plutôt pour gros faix, v. *hárt) | -éy 
L ‘3 | árdéy D 36 | -èy Ph 15 | hàrdéy W 32, 
“45, 63; H 26, 37, “39 | -èy W 35, 736 | -èy 
H 2; L 7 (hèr) | -ёу W 21 | ,drdéy W 59 | 
ärdéy W 3 | -ёу Ni 19,20 | érdéy Ni 26, 45, 61, 
85, 93, ‘102; Na 23, 59 | -èy Ni 2, ‘5 | &rdéy 
Ni 28 | órdéy Ni 17. 

4. *árdure, -eu-7...: drdur Ch ‘19, 28 | -œr 
Ni 107, 112 (enq. compl.) | -&r? Ni 38 | -ёг® 
Ni 39 | drdur Ni 112 (J.H.) | ar- Ni 90. 

5. *arcéle, -ch(i)èle?...: arsèl Mo 42 | -sel 
No 1; To 13, 27-37, 58 (ou àr-: fille), 71, 73 
(J.H.); A 7, 37, 44, 52, 55, 60 J.H); Mo 75,9, 
17, 41, 44; S 1, 10; Th 72; Ni 72 | -FA 60 
(enq. compl.) | «-el» Mo ‘77 | -èl To 99 | -ël 
To 28 (mère; v. -él) | -$yèl A 720 (àr-) | -siél 
To 39 | -siyél A “13 | -$yèl A 28 | -šl To 94; 
A 12 | -Sgèl To 48 | -el To 43 | -5/ A2 | LA 7. 

6. *árdjeules: àrgd Ch “19. 
7. *óréte: órèt Ph ‘11.10 
B. 1. *loyin, *Iwa-, "li-?...: /óyé Na 1, 22, 

109, 112, 130, 135 | -é Ch 33, 61; Na 44, 69, 
107; Ph 54 | -é Ni 90 | 10.29 L 85 | lóyé? No 2 
| /муё Th 25 | -é Mo 42 | /wayé To 1 | La- 
To 78 | Пуё No 3. 

2. "loyüre, *lou-".., -eure, -eüre: /óyür 
Mo 37, 64 | -čr L 1| -œr L 45 | -ër L “90 | 
layar А 50; Mo 1. 

3. *r'lóye: rlóy Ph 16. 
4. *r'louyure: rlatyur S 29. 
C4 «(branche de) coudre». 1. *córe...: kőr 

Na 107, 112; Ph 37 | kür Na 19, 20, 30 | кб" 
Ni 797 || 2. *branke dé nwazié: brâk dé nwa- 
zyœ À 752. 
D «(branche de) saule». 1. *wézi(re), 

*ozire, -z(i)ére, -ére, -jére...: wèzir W 1,8,79, 
10,13, 39, 42, 56; L 39 (-е-), "50, 61, 85, 87 
| -ïh L 14 | -E L 4,7 | zr To 2, 7, 24 (ó-) | 
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HART (carte partielle) 

XN “Аран, *(h)àrt, ` (h)órt 
O `(Wôrde 

e `(h)ardéye, *(h)àr-, *ór- 

= 'árdure, -eu- 

Ф "arcéle, -ch(i)èle 

«-ire» To 37 | -Т То 73 (enq. compl.) | -zvér 
Mo 79 | -zér A 28 | -zyér Mo 1 | -zér To 28 | 
-ér Ch /54; Na 69 (ó-) | -Zér Th 14, 29 || 2. 

*salinke: salëk To 37 || 3. *bilisse: bilis Mo 20, 
“29 || 4. *baguéte di sô: bagèt di só Ch 43. 

E. «chèvrefeuille». *cwade dé diále'9: kwad 
dé дуй Ni 6, "9.7 

! Construction: en général, 'aller couper des 
h.' (quelquefois '-- aux h.') ou "aller coudre 
[proprement 'cueillir'] des h.'; assez fréquem- 
ment 'aller aux h.'. 

? Précisions enregistrées par l'enquéte à ce 
sujet: on fait les harts avec des branches 
d'osier To 13, 28, 37, 94; A 752; Ni 45, 90; 

Na 22, 59; avec des jets de coudrier A 752; 
Mo 42; Na 129 (Сї fót k’ ca ѕейуе ё seüve ['en 
sëve'] po fé dès órts); D 68; avec du charme 
("tchóne) ou des branches de chéneau (trché- 
nia) D 68. — V. aussi dans les notes suivantes 
les précisions offertes par les lexiques. 

3 Types "hart" (1), "harde' (2), 'hardée' (3), 
"hardure' (4), 'harcelle' (5), 'hardeuille' [?; 

TOME 6 
CARTE 91 

forme confirmée pour ce pt par CARL.?] (6) et 
'har-ette' (7), ce dernier formé à partir de 

l'aboutissement w. *ór. V. FEW 16, 152b 
*HARD, oü manquent plusieurs de ces types. — 
Compléments concernant le traitement du h 
initial d'origine germaniqe: liaison dé-z-'harts' 
(ou dér. de 'hart") à To; A; Mo; S; Ch 4-26, ‘64 

(h- à Ch 63 parait douteux); Th 2, 5, 24; Ni 2, 

5, 17-72, 85, 102; Na 23, 59, 79 (ou maintien 
de l'hiatus); Ph 6, 11, 15, 47,81, 84; Ar 1 (ou 
hiatus, selon eng); D 36, 94, 96; ailleurs, 
maintien de l'hiatus. Noter: wór D 110. 

^ "hart" est apparemment fém. comme en 
français; masc. ou fém. à H 68. — V. DL *härt 
‘hart, lien de fagot; hart qui sert à former un 
chapelet de sabots’, LÉON. *aurt ‘branche flexi- 

ble, lien d'osier pour lier les fagots', BALLE 
*(h)aurt *hart, jeune pousse de coudrier dont on 

fait un lien (ех.: pour lier les "*tchapeléts d’ 
sabotsy , BAL, Büch. *órt ‘lien de fagot en cou- 

drier, osier, bouleau, chéne, matiéres peu à peu 
remplacées par le “fil métallique', CARL.! *árt 
(ou *archéle) *osier, branche de saule', DASC., 
Forêt *ағі ‘hart servant à ligaturer les fagots 
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(surtout de “bofilf "bouleau? , *tcharme ‘charme’, 

*couréte ‘sorbier’, “nouji, *noü- noisetier”); 
synonyme *archéle, HAUST, Chestr. *hórt ‘lien 
formé d'une tige de bois tordue’, Mass. *hórt 
‘tige de bois (surtout coudrier) particulièrement 
flexible’, Gloss. S'-Lég. *hórt ‘hart “po loyi in 
fache; corde de pendu’. — V. encore SCIUS *hárt 
et LiÉG. *hórt seulement dans ce dernier sens. 

5 Précision de l'aire d'extension du mot en 
B.R., d'après BRUN., Eng.: le type est encore 
connu à D 140, 141; Ne 51; 68; 71, 73. — 

V. encore CARL? *árde, adj., ‘faible, conci- 
liant” (Ch 19, 36, 41). 

6 V. de méme ВОМ 22, 35 *ardéye ‘hart de 
coudrier’ (Ph 16). Ajouter CARL? *ardéye 
‘baguette de charme’ (Ch 1), BDW 22, 35 
‘baguette de charme tordue à la main et ser- 
vant à maintenir les parois dans les galeries de 
terre plastique' (Ch 67). 

7 Précision: *ardure ‘petite *árt' Ni 1. Com- 
parer СОРР., qui ignore le simple, mais connait 
*ardure ‘osier’ (*pou rfé lès mandes 'paniers'). 

Ajouter, d'après CARL.?, *árdure (Ch 19, 29, 
43); -eûre (Ch 33); v. aussi BDW 22, 35. 41. 

* Suffixe? Ces deux formes offrent une 
finale différente de celle de 'couture' (cf. ALW 
l, c. 23). 

э V. DEPR.-Nop. *archéle ‘osier, hart, ligature 
(par ex. pour attacher les vignes)', CARL.! et 
Dasc., Forêt id. synonyme de “êri, DELM. 
*archéle *rouette, lien d'osier', SiG. id. ‘branche 
d'osier pour lier les espaliers', REN. *archéle 
ча’, Maes ‘archèle ‘osier à petites branches 
dont on se sert en vannerie' [entrée à dégrouper 
de *archéle 'étagére...', v. ALW 4, 271a], PON- 
CEAU id. 'fine branche d'osier', BOURG. id. 
'osier employé jadis pour faire des manoques 
de tabac [à dégrouper de id. 'étagére'], Corr. 
*archíle ‘osier pour lier les fagots, pour attacher 
la paille au toit”. Dérivé: Maes *archeló [lire -é-; 
suffixe '-oir'] 'couteau pour couper l'osier'. 
— Sens dérivé: *kéne archèle! ‘quel espiègle! 
Mo 44; tin archéle ‘garçon éveillé’ To 78. 
Rapprocher ce sens de COTT. a. 'enfant trés 
nerveux', REN. a. 'personne de corpulence 
médiocre, mais qui est trés nerveuse, souple, 
infatigable'; v. par ailleurs MAES a., n. fém., 
‘qui est faible et plie facilement”, PONCEAU 
*ch'ést éne vréye [«vraie»] a. (de qqn de sou- 
ple). — Dérivé verbal 'archeler', v. i., ‘faire des 

efforts (sans aboutir)’. ete.: v. CARL *archéler, 
REN. *archéler ou «archeyer» [cette forme peut- 
étre sous l'influence du synonyme «arpeyer»], 
Corr. *archélé (-ё) (et dérivés en -ей, -à ‘celui 
qui og, en -aje ‘le fait d'or dérivés еп '-eur*: 
Mats *archéleá, «n. masc., ‘qui fait tout à moi- 
tié'»; en '-(Dant': Mars *archélant, *archéyant 
‘souple, nerveux’, PONCEAU ‘archiliante ‘vive, 

remuante'. — Pour l'expression ‘rendre l'har- 
celle par le trou" ‘répondre du tac au tac”, v. vol. 
ultérieur (q. 1986 «rendre la monnaie de la 
pièce»). 

10 Autres dérivés de 'hart', de sens analo- 
gue: 1? 'harcelette' (diminutif de A 5): Corr. 
tarchèlète ‘lien pour 'enfiler un “cap leut 
d'ógnons"; — 2? ‘hardillon': Dasc., Suppl. 
*ardéyon ‘ligature faite avec les deux extrémi- 
tés d'un lien d'osier pour fixer la *wále 
['gaule' ‘perche’, v. ALW 4, 37b] à la char- 
рете’ (t. de couvreur, Bellecourt [Ch 25]); ~ 
3? BourG. ‘ardili, m., [sans doute ‘ardilier'; 
comparer FEW 16, 153b *HARD]: «les ouvriers 
qui cousaient le tabac chantaient à la fin en 
brandissant ` les *badolîres ` ['bandouliéres' 
'guirlandes de feuilles de tabac cousues sur 
une corde']: "Béi ardili, tout èst fini, à Г mai- 
son Charlet-Dilies.» 

и Littéralement "Den" (FEW 5, 317b. LIGA- 
MEN) et 'Tiure' (FEW 5, 321a LIGARE), 'relie' 
(à ajouter ibid. 324b), 'reliure' (attesté avec 
d'autres sens ibid. 324b). 

12 V. DL *loyin ‘lien de gerbes, de fagots, de 
bas (jarretiére)', PIRS. *loyin “ce qui sert à lier 
les fagots (fait avec du coudrier, de l'osier, des 
pousses de chéne ou de chátaignier) et les ger- 
bes (fait avec des tiges de *wassin 'seigle')'. — 
Pour le sens “lien de paille entourant les gerbes 
de blé” (par opposition à 'hart' etc. ‘lien de 
bois entourant les fagots’), v. СОРР., HAUST, 
Chestr., Mass., Gloss. S'-Léger *loyin et vol. 

ultérieur. — V. encore les déterminants visant à 
restreindre le sens de 'lien' dans: */. "de fagot 
Mo 37; Na 1; "I. d'ojére Th 25; rapprocher de 
BALLE *fé dés loyins d' fagot aveu dés haurts. 

B V, DL *loyeüre ‘lien’, DELM. *loyure, 
tlou- ‘lien de fagot” et ajouter CoPP. *loyure 
‘lien d'osier’ (~ dé fagot). 

14 V. not. 144 COUDRIER. 
I5 Se reporter aux commentaires des not. 

167 SAULE et 168 OSIER. 
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16 Littéralement "corde de diable’, type à 
ajouter FEW 3, 64b DIABOLUS; v. vol. 7 (à 
paraître). 

17 Réponses approximatives: 1° *cohéte L 87, 
proprement ‘branchette’; — 2° *vérgue То 6, 
méme sens; — (réponses désignant la matière 
composant le fagot, et non le lien) 3? *dél 
raspe Ni 11, v. not. 176 TAILLIS, A; — 4? *dé 
bwè Ni 80; — 5? *dés bouhétes L 2 (type 

"büchettes'); v. DL ‘débris de paille, etc.'; — 

(réponse signifiant ‘fagot’) 6? "bourg S 13, v. 
not. 180 racor, F. — Complément: tordre une 
hart se dit *pócí one hårt Ma 3, 4; *póci -- 
Ма 9. V. DL *pócí ‘tordre, par une manœuvre 
spéciale du pouce, la partie supérieure d'une 
baguette de coudrier ou de saule, de façon à 
la recourber en anneau solide' et FEW 9, 133b 
PÓLLEX. 

182. ÉFOURCEAU (carte 92) 

Q.G. 997 «éfourceau». 

Les désignations les plus typiques de 
l'éfourceau ou triqueballe, instrument de trans- 
port servant à déplacer des fardeaux pesants 
sur de courtes distances, en forét à transporter 
les troncs jusqu'à la route, sont: 'tri(n)que- 
balle' (A), qui couvre la plus grande partie du 
territoire, *(I)otche (B), dans un îlot brabançon, 
et '(char à) malbrouk' (F) en quelques points 
ardennais. 

Ф P. VERSTEGEN, «Woordgeographische stu- 
dién van de Zuidnederlandse Dialectcentrale. 
XII. De boomwagen of mallejan», Leuvensche 
bijdragen 32, 1940, 77-92; v. sur cet article 
É. LEGROS, BTD 15, 1941, 265; M.-G. BOUTIER, 
Communication au Congrès de l'Association 
des Cercles francophones d'histoire et d'archéo- 
logie de Belgique, aoüt 1988. 

Figure 6. Triqueballe (photo E. Baiwir, Olne, 2005). 

А2 a. *trikebale, *trukebale...: trikbal To 1- 
6, 27, 99; A ‘10, 37, 60; Mo 9, 23, 41, 42, 44, 
64, 79; S 1, 10 (-à-), 13-37; Ch 16, 26, 27, 63, 
“64, 72; Th 72, 24, 54 (-k/g-), 72; Ni 1, 22, 72; 

Na 20 (f), 22, 79 (f£), 84, 116, ‘128, 135 (f., 
rare); Ph 45; D 36,38, 46 (£), 64, 101; W 1,13 

(f.), 21-35, 36, 39; H 2, 28 (m. ou f. ?), 37,38 
(Е.), 42, 49, 53, 67, 69; L 1 (f. selon C. Déom), 
7-35, 43, 66, 87, 106-113 (m. ou f. ?), 114, 116 
(m. ou f. ?); Ve 26, 32 (ou trég-), 35-39, 44; 
Ма 3,9, 20, 24, 35, 36, 51; В 2, 3,5, 7, 12, 15, 
21 (à Roum.), 27-28; Ne 4, 11-16, “17, 24, 31, 
39, 60; Vi 6, 22 (?) | trig- No 1, 2 (-à-), 3; 
To 48, 73, 94; Ch 4; Th 14 (-à-), 25, 29, 43 (-à-), 
46, 53, 64, 73; Ni 33-39, 61, 112; Na 69, 99, 

112, 129, 130; Ph 6-42, 54, 69, 81, 86; D 15, 
30, 34, 58, 68, 81, 113, 120, 132; W '42, 59; 
H 8; L 2, "32, 39, "50, 61, 94; Ve 42; Ma 1, 19, 
29, 53; B 11, 22, 23 | trék- W 63; H 21 (f£), 739 
| trék- Na 59; W 66 | trég- Ve 32 (ou trik-), 34 | 
trég- Mo 37 | truk- Ch ‘54, 61; Th 62 (tèl câr 
est suivi d'un ~); Ph 61; W 8, 10 (Е); H 50; 

L 4; Ve 6, 40; Ma 2; Ne 32, 39 | trug- Th ‘77; 
Ni 107; Na 44, 49, 101; Ph 53, 84; D 110, 123; 
Ma 40, 43; B 11,24; Ne 20, 26, 44 | trég- Ni 11 
| trég- Ni ‘9 | trébal Na 30. 

b. *trinkebale...: trékbal To 1, 37, 39 (f), 
43, 58 (-à-), 71; A 2 (f), 7, 12, 713, 18, 20, 
28 (-à-), 50, “52, 55 | trég- To 13, 28, 73, 94; 
S 6 | trégg- Vi 43 | tré"g- To 73 | trébàl To 78 | 
tre"bal A 12 (var., v. trékbal) | tógbal To 24. 

A”. *strikebale, *strukebale...: strikbal Na 19, 
107, 127; D 7, 25, 72; Ma 9 | strug- D 40 | 
struk- D 54. 

B? a. *lotche, *loche (f.)...: /óc Ni 2, /5, 6, 
17, 26, 797, ‘102; Na 23 | lòs Ni 19, 20, 729, 
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ÉFOURCEAU 

<= ‘trikebale, "trukebale 

 "trinkebale 

cw: " strikebale 

© "lotche, *loche 

ОЧ опе 

] ‘diäle, "diábe 

* (*tehàr à) malbrouk 

98; W 3 | lo Ni 85 || b. *otche (£): óc Ni “9 || 
c. Чопаје: v. F. 
С^ "diable". *diále, *diübe..: dyal Mo ‘57; 

D 94; B 23; Ne 47 | gal Ar 1; Ne 49 | dyäp 
Mo 17 (-à-), 42, 44 (-à-); Vi 16, 27, 37 | d'yàp 

Ar 2 | ёар Ne 76; Vi 2, 18, 25, 35, 43 | dyab 
D 136; Ne 51,65; Vi 8| šab Ne 63, 69; Vi 13. 

D. *galiot, *gayot:;? galyó L 45 | сауд Na 109. 
E. *(tchàr à) malbrouk: v. sous F. 
Её 'char': Саг B 4; My 2 | ¿àr Ma 42 (?) | 

¿ór L 101 | ¿ór Na 1; Ne 9 | ёг Ne 76 | kâr 
Th 62 | kà,r S 37 || "gros char": gró ¿ar Ve 44 
| -- ¿ór D 101 | -- čié Vi 736 || "long char*: Jo 
ёёг Ne 65 || "char à / aux arbres': ¿ór a arb 
Ni 112 | сағ az arp Th 5 | kar -- Mo 23 | kàr -- 
Th 25 || "char aux bois: càr à риё H “42 || 
"char de charron": ¿dr di &éró H 69 (~ è bwè) | 
¿ór -- D 101 || ‘char à bras: čār a bre B 30 || 
"char à queue'? ¿ór a kèw D 96 || ‘(char à) 
longe*:* čār а lóc Ni 87 | Ci, -- Vi 46 | óc Ni 2, 

28, 80 || "(char à) *malbrouk':? &ár a malbraik 
Ve 34 (Solw., J. Wis); Ma 3, 4 | cor -- Ma 39 | 
malbraik B 4, 5.10 

TOME 6 
CARTE 92 

! Le fardeau, arrimé par des chaînes en 
dessous de l'essieu, traine à l'arriére, sur le 

sol. La particularité de l'éfourceau forestier 
tient au mode de chargement, dépendant du 
maniement de la fléche, celle-ci étant soli- 

daire de l'essieu: on approche du tronc, posé 
sur des chantiers, l'intersection de la fléche et 
de l'essieu, où se trouvent les chaînes, en sou- 
levant la fléche au maximum; une fois le far- 
deau arrimé, on abaisse la flèche et le fardeau 
se soulève, On attache alors l'éfourceau à 
l'attelage du cheval. 

? Genre: le plus souvent masculin; on indi- 

que les pts où le mot a été donné comme fémi- 
nin. Noter que le DL distingue entre *trikebale 
1, mi, 'éfourceau' et *trikebale 2, f. (m., H) 
‘tapage désordonné, etc". H semble pourtant 
vraisemblable qu'on a affaire à une seule unité 
lexicale; v. ci-dessous. — Au plan formel: 1? -u- 

(dans truk-, struk-...)) procède de -i-, qui s'est 

arrondi sous l'influence de -r-; — 2? trik-... 
est connu dans tout le domaine belgoroman, 
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tandis que trink-... est une forme occidentale, 

dont l'aire se prolonge en Picardie française; — 
3° le s- initial des formes classées sous À 
pourrait s'expliquer par l'influence de préfixés 
en EX-; comparer *stchèrdon ‘chardon’, vol. 7, 

à paraître, *stchérdin ‘chardonneret’, vol. 8, 

not. 61, A 1 b. — Précisions sémantiques: 1? le 
sens visé par la question est celui de 'char ser- 
vant à transporter les arbres'; on précise: à 
deux roues To 94; Н “42; Ne 15; sert à soule- 

ver les troncs et à les conduire à la route To 
94; v. aussi DL, REMACLE, Parler, BALLE, 

DEPR.-NoP., СОРР., REN. etc. *trikebale 
'éfourceau'; — 2? en borain, le mot n'est pas 

connu dans le premier sens, mais a été relevé 

en marge de la q. avec le sens 'charrette à 
bras’ Mo 23, 37, 42, 44, 79; ‘haquet de bras- 

seur’ Mo 41; le sens *haquet' est connu en 
plus du sens 'éfourceau' à S 1 et est largement 
connu: v. PIRS. (d'après GRANDG.) *trikebale 
‘charrette à bras’, SIG. id., trigbal, DELM. tric- 

bal, trinquebale, etc. — Étymologie: 'tri(n)que- 
balle' ‘espèce de char ou de chariot; tapage 
désordonné' peut s'expliquer comme un 
déverbal de 'tri(n)queballer', composé de 'bal- 
ler' (« BALLARE) et d'un premier élément 

'tri(n)que-' dont l'interprétation fait difficulté; 
v. les propositions de WARTBURG, FEW |, 

221a BALLARE, et celles de BLOCH- WARTBURG, 
DAUZAT et GAMILLSCHEG, s.v. frimballer. Ce 
verbe 'tri(n)queballer' “у. a., mener de part et 

d'autre, trimbaler; v. n., se remuer, s'agiter' 

est attesté en B.R: v. DELM. *trinquebaler, 

REN. *trikebaler, *trin-, Corr. *trinkebaler; on 
le distinguera de 'tri(n)queballer' “у. a. trans- 
porter à l'aide d'un 'tri(n)queballe", formé 
secondairement à partir du substantif: v., par 
exemple, BALLE *triquebaler, REN. *trikeba- 
ler, *trin-. (Nous ne suivons pas l'hypothèse 
de VERSTEGEN, op. cit. 78-80, qui pose un 
emprunt du français au néerlandais.) 

3 Ce mot, qui n'apparait dans aucun glos- 
saire publié, est emprunté de néerl. 'heurst', 
d'aprés VERSTEGEN, op. cit. 82-92. 

^ Précisions: 'éfourceau à deux roues à 
essieu coudé' Mo 44; ‘à deux roues’ Vi 21; ‘à 

deux grandes roues, pour trainer les troncs' Ne 
63. — Autre sens: *diâbe ‘petite brouette de 
magasin à deux roues” Vi 6; ‘terme de meune- 

rie, petit appareil qui sert à charger les sacs’ 
Mo 20. Le mot, dans ces deux significations, 

est bien connu en frangais; v. aussi BALLE 
*diále ‘brouette basse à deux roues servant à 
transporter des objets lourds', Pirs. *diále, 
‘terme de verrier, long chariot en fer sur lequel 
on transporte les pots du four, etc”, REN. 
*diále à queü ‘petit véhicule à deux roues qui 
sert à transporter la charrue, etc." FEW 3, 64b 
DIABOLUS. 

? V. d'autres mentions du type ALW 9, 98a 
(comme terme rural, ‘petit chariot bas avec 
côtés pleins’), ainsi que DL *galiot ‘camion, 
haquet (de brasseur) ; FEW 3, 27b GALEA. 

б V. ALW 1, с. 12; compléments et variantes 
ALW 9, not. 41. 

7 Avec 'queue' ‘flèche du char’; comparer 
‘diable à queue", ci-dessus, n. 4. 

* Avec "onge? ‘flèche du char’; la réduction 
de la lexie complexe au déterminant (d’où le 
type 'longe' Ni 2, 28, 80) pourrait être due à 
l'interférence du type *lo(t)che (B). 

? V. d’autres mentions du type ALW 9, 98b 
(‘gros char de ferme’ etc.), ainsi que HAUST, 
Chestr. *malbrouke f., ‘voiture à larges jantes” 
(aussi dans DASN.), Gloss. S'-Léger id., m., 

“grand chariot à foin”, LiÉG. id., f., ‘gros cha- 
riot de roulier qui transportait les marchandises 
avant l'établissement du chemin de fer'; FEW 

18, 833a MALBOROUGH. 
10 Autres réponses et compléments: 1° 

'charreau': Cäré My 6, défini “*pitit tchür 
adapté à un grand pour transporter des 
arbres’; — 2? *bróye D 64, composé de *deüs 
brokes, on balancf, one fâsse rowe’; cf. DL 
*bróye 'instrument pour lever les pierres meu- 
lières, les arbres abattus, etc.”, sens à ajouter 

FEW 15/1, 266a *BREKAN; — 3? *hérna po 
hértcht ['tirer, v. DL; FEW 4, 433b 

*HIRPICARE] dés gros-âbes My 1: type 'har- 
nais'; cf. FEW 16, 203b *HERNEST. — Pour 

serrer la charge sur le triqueballe, on se sert 
de *splingues Ne 4 (bois pour garotter), 11; 
d’où le verbe *splinguer Ne 11; v. DL; FEW 
17, 188b sPRENKEL; ALW 9, 160b, 162b, 

164b; de *séras Ma 4; v. DL; FEW 11, 503a 
SÉRARE; ALW 9, 160a, 162b. — Pour la mon- 
ter, on utilise un */evf L 43. 
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183. ÉBRANCHER, ÉLAGUER 

Q.G. 2050 «ébrancher, écimer (un arbre)». 

Les réponses recueillies concernent des réa- 
lités assez diverses allant de l'ébranchage 
complet de l'arbre avant ou aprés abattage à 
l'émondage des haies (v. ALW 9, not. 130), en 

passant par l'élagage sélectif visant à favoriser 
la croissance réguliére de l'arbre; v. les préci- 
sions sémantiques fournies dans le tableau et 
dans les notes. 

Les types le plus largement représentés sont 
des dérivés des substantifs 'cuisse' et 'bran- 
che' (respectivement sous A et B). Parmi les 

autres verbes, remarquer wallon occidental 
+отоуї, *growi (C) et *érmonter (D), ce dernier 
surtout à propos des peupliers, chestrolais et 
gaumais *scoté, *écoré (F)! 

* Ébrancher: ALPic. 289; ALCB 582; 

ALLR 611. Elaguer: ALCB 553. 

A. 1.2 *scohi, *s(i)cochíi..., -i, er. -è, *scou- 
chi, *scuchi, -è: skóhi Ma 4, 12 | - H 1, 38; 
Ma 9 | -i D 34; H 46, 53, 69; Ma 2, 3 | -hyé 
D 64; B 12 | -hé Ma 24 | skóst Na 1, 79, 84, 99 
(aussi skóyté); D 132 (dépouiller de toutes ses 
branches le tronc d'un arbre abattu; v. tèla- 

guer) | -i Na 101, 116, 127; D 7, 25, 38, 46, 
68-84, 101, 113; Ne 4 | si- Na 129; D 15, 30, 
40, 58 | skòsyè B 21 (à Roum.; v. *disbrantche) 
| -še Ma 35, 39, 46, 51; B 28; Ne 16 | -é 
Ma 42; Ne 11, 23, 24, 31, 32 | skaixi Ph 53 | 
skusi Ph 79 (ou dèskusi) | skesyi D 110 | sküse 
Ne 47, 60 || 2? *scouch'ter...: skusté D 36 | -è 
Na 135 || 32 *scouch’nè: skaisné D 94. 

4.3 *di(s)cohi, *du(s)-, -cou-, -cochi..., *dés- 
couchi, -cuchi, -keüchi, -cwéchi..: diskóhi 
W “8-10 (en parlant des betteraves, des *cabus 
[choux], 739; H 2, 50, 67; L 29,45, 61, 106, 
116 | -i H 8, ‘39 | di(s)kohi L 66, 87 | dikóhi 
L 7, 14, 94, 114 | d(is)- L 1, 85 | dkó- L 113 | 
-i L. 35 | déskóhi W 66 | - Н 27, 28| -i H 35 | 
duskòhï L 19 | -i Ve 8, 24 | dukóhi Ve 26, 35, 
38 | -i Ve 37, 39, 42 | diskòxé Ma 20 | dus- 
Ve 47 | duskaihi Ve 32, 34 | dés- H 21, 37 | 
duskaiyé Ne 41 | diskosi Na 19, 720, 30 | dus- 

B 9 | dés- Ni 26,45 | diskaisi W 59 | dès- Ni 38 
(participe passé); Ph 45, 54, 61 | dëskuši Ph 79 
| -ké- Ni 33 (enlever toutes les branches; 

v. *érmonter) | -kwé-* Ph 81 || 5? *di(s)coh'ter, 
-coch'ter, -couch'ter.., dés-, dés-: dkôhré 
L 43 | diskòšté Na 49 | děs- Na 59 | dês- Ni 2, /5, 
12 (-ÿèté), 19, 20 (mais düs- à Ard.), 98 | 
diskaisté Ch 28, 33; Na 44, 69 (enlever les 

branchettes d'une grosse branche), 107 (L. 
Verhulst), 109, 112, 130; Ph 16 (-à-), 33, 37 
(un arbre abattu; v. *spincyi), 42; Ar 1 (-è) | 
dìs- Na 22 | dès- Ch 16, 27, 63, ‘64; Th 24, 29, 
46; Ni 1; Ph 6, 69 || *couch'ter^: kušté Ch 43 
|| 6? *ducoh'ler, *d(és)cohy'ler, *discoch'ler, 
*dékeuch'le,...: dukôhlé Ve 40, 44; My 1, 4 | 
d(á)- My 6 | tkoylé My 2 | deskóylé My 3 
(grandes branches; v. “spin ter) | dékoyli B 5 | 
diskoslé Ma 53 (rarement) | dekasle, Vi 35. 

BS 1. *sbrantchi, -ir, -è..., *ébrantchí: 
zbráci Ne 51 | - Ne 43, 65 | -iy D 123 | -77 
Ne 57 | -è Ne 33, 49 | èbrãčī No 1, 3 (é-); 
Ne 69 | -ї„ To 43 | -i To 37; Vi 43 | ebróci, 
Ni 20 (à Ard.) || 2. *sbrantch'ner, -è: zbrácné 
D 136 | -é Ne 39 (ou su-). 

3. *disbrantchi, -é..., *dus-, *dé(s)-, -branki: 
dizhräëi Ch 61 (?) | -è Ma 36 | diz- B 21 | duz- 
Ne 14, 15 | dezbráci Th 29, 43, 53, 54; Ni 72 | 

-{ Th 62, ^77 | -i Th 72, 73; Ph 86 | -è B 33 | 
débráci,, To 78 (ou -kt&) | -ï„ A 12 (ou -ktœ) | 
-& Ne 76 | -¿@ А ‘52 | débráciyé A 718 | dès- 
brüki А 37; Th 5 | dèz- Th 14, 25 | desbráki 
А 7; Mo 23; S 10 (CP), 13 (Ci), 31, 36; Th 2 | 
dèz- A 2; S 1 (ou -bré-) | débrákyé А ^20 | 
-kiy& A 28 | -kyé Mo 42 («de-») | dézbráki 
Mo 17 | désbrákí Mo 9 || 4. *débrank'teu..: 
dèbräktæ A 12 (ou -&, selon enq.) | «-te» 
To 58 | -tě To 771 | -t& To 78 (ou -èï„) | -e Mo 64 
(ébrancher; v. *érmonter) | -é To 99 (dé-) 8 

C? *groyf, -ó-..., *growi, -é, *grouwi: олду 
Ni 85; Na 59 (couper toutes les branches) JA 

Na 6 | -i Ni 17, 19 (émonder) ‘29, 80; Na 23 | 
gróyi Ni 26, 28 (-ó-), 45 | grà- Ni 6 | - Ni 20 
(gróyi, à Ard.) | grówi Ni 39 | -ê Ni 61,93 | -é 
Ni 11 | grawi Ni 107, 112. 
D. *(6)rmonter...: érmóté, -é To 13, 27, 28, 

39 (CA), 48 (-e), 58 («-e»), 78 (er-), 94 (couper 

les branches jusqu'à une certaine hauteur); 

A 50 (-&), 60 (et désmóté 'écimer); Mo 23, 
64 (~ *l'arbe ‘élaguer’; v. *débrank te); Ch 4; 
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Th 25 (-ë), 29; Ni 33 | rmôté Mo 9, 79; S 1, 19, 
29 | -e Th 25 (par ex. pour les peupliers, couper 
toutes les branches, q. 32). 
Е! *boter: bóté Th 73 (~ un аг ‘couper 

toutes les branches le long du tronc’: aussi 
pour les chénes avant l'abattage, q. 32). 

F.” *scote, *écoté, *ékeutéy...: skôrè Ne 47 
(couper net) | Vi 16 (~ *dès brantches; absolu- 
ment, écimer) | -éy Vi 13 (couper le bout des 
branches: *racourci lès brantches) | -ey Vi 22 
(pour l'arbre à terre; sinon *élaguéy) | èkætèy 
Vi 27 | -é Vi 43, 46. 

F'.? *scotchi: skóct Ne 44. 
С.!+ *spinci, -er..., *ép-: spési Th 46 (éla- 

guer) | -si Ph 84 | -syi Ph 37 (enlever les fines 
baguettes d'une branche avant de faire les 
fagots, p. ех.); Ar 2 (~ *lès keuches d'én-óbe) | 
-é Th 24 | spési Ve 32, 34 | epési To 2. 

H.” 1. *spéner, -è, *zbéner, *ѕріпег: spéné, 
-é D 64; H 67; Ve 41, 44, 47; Ma 12, 19, 20, 
29 (— *on bwé 'enlever toutes les branches 

d'un arbre', q. 32), 40, 43 (élaguer), 53; B 2, 
3,6,9, 11, 15, 21 (Roum.), 22, 23, 27 (-ë) | -I 
B 4 (—tlës cohyes), 5 (élaguer), 7 | -è Ma 1,51; 
B 21, 24, 28 (-*lès hayes, lès sapins), 30; 
Ne 9, 26, 63 (*avou la sarpe, enlever les peti- 
tes branches des grosses) | zbéné Ve 37, 38 (ou 
su-), 39, 40 (ou su-, ou duz-) | spiné D 110 
(surtout pour les épines), 120 (couper les bran- 
ches quand l'arbre est abattu; v. *laguer); Ne 4 
|| 2. *spin'ter: spinté My 1, 3 (pour les bran- 
chettes; v. *descohy ler) || 3. *duzbéner: duz- 
béné Ne 40. 

1.19 "ronde. tôt Na 720, 30; W 1 (~ “ds 
äbes), “8-10 (pour haies, saules), 30, “42, 63; 

L 45 (~ *lés cohes), 87 | -à- W 16 | -ó"- Mo 37 
(~ +125 brankes) | -ó- Ve 6. 
JY *rabiner: rabiné Na 107 (v. *discouch ter). 
K." *ciz'ler: sizlé W “39 (v. *discohí). 
L. *èrtayer: értayé Mo 1. 
M. *raténé: raténé Ni 17 (ou *racléré). 
N.I? *étrouné: êtramé A 60 (ébrancher trop 

fort, étriquer). 
O2 1. *acléri: akléri B 9 || 2. *racléré&: 

Ni 17. 
O ?? 1. *éclérci: èklèrsi B 9 || 2. *rasclérci: 

rasklérsi Ni 36 (élaguer). 
PA 1. *néti: лён L 35 || 2. *rinéti: гїлї 

W 78-10 (arbres fruitiers); L 2, 45 (Gd), 101. 

Q. 'rafraichir': «rafréchir» To 1 (dégager). 

К. 'rajeunir': ragóni Th 29. 
S? *scarmé...: skarmè / -È А 7 (les grandes 

haies) | -& A 2 (les branchettes). 
T. "élaguer; élagé Mo 1; Na 19; H 27, 49, 

50; L 29; D 132; Vi 2, 8,25, 37, 47 | -è Ne 47, 

63 (avou la soliéte); Vi 16 | -e, Vi 6 | -êy 
Vi 18, 27 | -ey Vi 22 (sur pied; v. tècotèy) | -šT, 
To 24 (~ *les sôs) || lagé D 120 (‘couper br. 
sèches de l'a. sur pied’; v. *spiner) | -è D 94. 

! Présentation. Lorsque le complément est 
donné, il s'agit généralement de 'arbre(s)' (cf. 
formulation de la question); on indique entre 
parenthéses les cas oü apparait un autre com- 
plément. 

? Types 'escuissier' (1), 'escuisseter' (2), 
"ener! (3) (ce dernier de '-eler'?). V. DL *scohi 
(Huy) ‘ébrancher, élaguer” (fig., “on grand 
scohi “un grand dégingandé’), PIRS. *scochf, 
LÉON. *scouchi, *scouch' té (et dér. en -adje des 
deux verbes), HAUST, Chestr. *scoché, HOSTIN 
*scocheté. V. FEW 2, 1262a CÓXA, où on ajou- 
tera les t. 2 et 3 et où on corrigera wall. ékohî 
en wall. scohf. — La q. 32 «arbre tétard» relève 
encore: ‘arbre stoe" D 81. 

3 Types 'descuissier' (1), '-eter' (2), "-eler' 
(3). V. DL *discohí ‘ébrancher, élaguer (fig., 
ton grand discohf), *d(i). PiRs. *discochi 

(à ajouter aux données de l'EH), LÉON. *dis- 
couchi (id.), Copp. *dèscouchf, et comparer 

BALLE *déscouchi 'effeuiller (surtout bettera- 
ves)’; LÉON. *discouch'té ‘ébrancher, élaguer? 
(à ajouter aux données de l'EH), BALLE *dés- 
couch'ter ‘élaguer’ (et *désbranchi ‘ébran- 
cher’), CARL.! id. (synonyme *désbrantchí), 
CARL? *déscouch'ter, *dis-, СОРР., DEPR.-NOP. 
*dés-, Dasc., Forêt id. (synonyme *(é)spincht: 
ici sous G); VILL. et Scius *d(u)coh ler *ébran- 

cher, élaguer” V. FEW 2, 1262ab CÓXA, oü on 

portera le t. 6. — La q. 32 «arbre tétard» ajoute: 
‘arbre diskohi' L 39, 116 (~ *sáf li bètchète 
‘sauf la cime’). 

4 À cette forme en -wè-, comparer ardw. 
scouéchi (= ‘escuisser') FEW 2, 1262a. 

Cette forme procède vraisemblablement 
du type préfixé. 

6 Types 'esbranchier' / '-iller' (1) (v. note 
suivante), '-ener' (2) (d'un primitif '-eler'?), 
'desbranchier' (3), '-eter' (4). Ajouter MAES 
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tèbrantchi, -brin-, et v. DL *di(s)brantchi, 
BALLE *désbranchi, Corr. *débranki, MAES 

id., etc. V. FEW 1, 497b BRANCA, où on portera 
le t. 4. 

7 -iyf et Jr représentent '-iller'; il s'agit 
peut-étre du méme suffixe en d'autres pts, car 
-уѓ '-iller' se contracte parfois en -fî (cf. ALW 

2, 216b), ce qui empêche de distinguer '-iller' 
de '-er' aprés radical palatal. 

* V. en outre les périphrases: 'couper les 
cuisses / les branches' (v. formes des subst. à 

la not. 59): kópé, -é No 2; To 2, 7, 24; Ch 72; 
Ni 61, 112; D 96; W 21; H 2, 68; L 2, 14, 39; 
Ve 31; B 11, 22; Vi 38; kō- W 3; kó"- Ni 80; 
kó- Mo 41 (-è); kü- Ph 45; kdi- A 44 (-œ); 
Th 64; Ni 36; ku- To 6 (ou kó-); А 55; Mo 20; 
S 6; Ni 90; Na 69; kwopey Vi 36. 

? V. Corr. *growi ‘élaguer’ (dérivés: -icheñ, 
-ichadje, ainsi que *growicheñse ou *gróye- 
réce ‘grande serpe à élaguer?) et ajouter PIRS. 
*groyt ‘couper la tête d'un a. [?], émonder au 
Courbet". *grèwf, DFL *groyf ‘ёт.’ (à Thimis- 
ter [Ve 7]; dérivé *grôyerèce 'serpe à long 
manche"), “grèyi “id.” (à Charneux [Ve 6]). V. 
FEW 16, 90a *GRÔDI (étymon proposé par 
Copr.) et 90b GROEYEN, et le commentaire d'É. 
LEGROS, ВТО 16, 262. — La q. 32 «arbre 
tétard» ajoute à la documentation: 'arbre 
groyl' Na 22, 23; "a, groyi' Ni 19. 

10 Le verbe s'applique le plus souvent à 
l'élagage des branches poussant sur le tronc 
(Dasc., Forêt). V. DEPR.-NoP. *érmonter 2 (еї 
-eû), DaAsc., Forêt *(è)rmonter ‘élaguer un a. 
sur pied’ (Хоп mèt dés gripétes à sès pids pou 
rmonter lès-arbres), CARL.!, REN. *érmonter, 
Corp. id. (et -âdje, rmonteû d'árbes), DELM. 
remonter, COTT. *rmonté (et *rmonteñ d'ar- 

bes). Type "remonter"; v. 6/3, 110b MONTARE. — 

La q. 32 «arbre tétard» ajoute: "arbre èrmõté' 
To 48; '-- -e' Th 54 (pas tout à fait tétard; arbre 
dont on a coupé toutes les branches du des- 
sous); '-- -?' Ph 86; ‘a. rmóté' Na 130. Le 
dérivé *désmonteá: dèsmôté 'élagueur' a été 
relevé à Mo 20. 

" Cf. FEW 15/2, 40a *BÜTT, qui reléve le 
verbe chez Cotgr 1611 et en deux pts champe- 
nois (Romény, Aubetin). 

12 V. HAUST, Chestr. *scoté *couper, tondre, 
ébrancher', Mass. *écoter 'couper net... la 
pointe, la partie saillante d'un objet, la cime 

d'un af, LiÉG. *écotéye [«e-»] ‘enlever les 

feuilles extérieures ou superflues (p. ex. bette- 
raves); casser par un choc brusque ou violent 
(p. ex. doigt)” et comparer LÉON. *scoté (-eü, 

-adje) ou “bate au tonia ‘frapper les gerbes sur 
un tonneau”; FEW 17, 128b *sKÔT. La q. 32 
permet en outre d'ajouter: ‘arbre skoté' B 23. — 
Autres mentions du verbe: v. ALW 9, 280b 

(sous M, a) et ici, not. 184, J. 

13 V. DL *hotchí ‘écosser (pois, fèves); casser 
net; trancher net; FEW 3, 290a *EXCÜTICARE. 

Étant donné l'isolement de l'attestation dans la 
zone 'escoter', on pense qu'il a dû y avoir inter- 
férence entre les deux familles formellement et 
sémantiquement proches, des continuateurs de 
SKOT et *EXCÜTICARE. — À Na 99, qui connaít 
skósi, ГЕН a relevé en outre une forme skôyté 
qu'il semble difficile de rattacher à SKOT. 

14 Type 'espincier' . Pour d'autres mentions, 
v. ALW 9, 280b (type F); v. aussi DL *spincf 
(F), *spé- (Jalhay [Ve 32]) 'ém., BALLE 
*(é)spinci, *(è)spincyi ‘ém’, Dasc., Forêt 

*(é)spincht ‘ébrancher (un a. abattu)’; (Th 5] 

‘élaguer (une haie)', Maes *épinchi ‘élaguer’ 
(dérivé: -eü), Mass. *ёріпсї. FEW 8, 544b 
*pINTS. — Pour le sens 'épincer (une pierre de 
taille)', v. vol. ultérieur. 

15 Types 'espiner' (1), '-eter' (2), 'despiner' 
(3); pour d'autres mentions, v. ALW 9, 280b 
(type G). La q. 32 ajoute en outre: *on-óbe 
sipèné ‘a. élagué”; “on va spènè lès wazîres 
['osiers, saules'], on refait le tétard et on coupe 

toutes les branches Ma 1. V. DL *spéner (ard. 

etc.; *zbéner Ve 38, 39) ‘élaguer une haie d'épi- 
nes', REM., Gloss. *zbéner 'ébrancher' (dérivé 
*zbénons 'petites branches qu'on enléve en 
ébranchant les sapins”), VILL. *spiner, “spin ter 
(inc. de Scius). FEW 12, 179a SPINA. 

'6 La q. 32 ajoute: ‘arbre fóda W “42; 
L 114; "а. дач? L 732; Ve 6; "а. tådu W 13; 

"сһагтеПе tondue*: čòrnal tódów Ve 26. V. 
encore ALW 9, 280a (type C). 

17 Mentions plus nombreuses à ALW 9, 
280ab (types H. A, D, b). 

18 Proprement ‘rendre plus *tène ['mince']'. 
V. FEW 13/1, 230b TÉNUIS (attestations du 

type: liég. nam. Giv.). 
19 Proprement 'étronconner'. V. afr. estronner 

‘élaguer’ (Tournai 1326), mfr. id. (Île-de-France 
1396-1413), MarcheE. strouner 'étrongonner', 
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LLouv. éstroner, Mons estronner Dl, stroner, 

astroner, etc., FEW 13/2, 335a, TRUNCARE, ainsi 

que CARL? *stroner, v.i. [?], ‘étronçonner, recou- 
per les branches à un arbre, à une haie”. 

20 Types 'aclérir' (O 1), 'ra-' (O 2), 'éclair- 
си" (O^ 1), 'ras-' (О 2) (préf. RE-Ap-EX-). Le 
sens ne parait pas attesté FEW 2, 742b et 743b 
CLARUS. 

?! Proprement 'nettoyer'. Sens à ajouter 
FEW 7, 144a NITIDARE. 

2 Comparer COTT. skarmé, (È) ‘couper les 
ronces, les épines; sarter, essarter' (et dérivés 
en -&, -ás). Étymologie? 

184. ÉCIMER, ÉTÉTER 

О.С. 2050 «ébrancher; écimer (un arbre)».! 

Le tableau conserve toutes les réponses 
obtenues à la question: si certaines se rappor- 
tent à l'écimage d'un arbre ou d'un arbuste (le 
plus généralement opéré en vue de favoriser la 
croissance; quelquefois effectué avant l'abat- 
tage), d'autres visent aussi (ou exclusivement) 

l'ététage d'une plante (féves des marais; bette- 
raves ou carottes; tabac); v. précisions dans le 
tableau et dans les notes. 

Comparer not. 60 CIME. 

A? 1. *hoper: hópé H 1 (~ *lés grossés 
féves). 

2. *(h)op'ter, *(h)oup-: hòpté H 38 (ôter la 

pointe extrême, synonyme *hopt); Ma 24 | òptè 
D 15 | hup- Vi 8, 13 (-èy: *racoursi la téte du 
l'ábe) | uptè Ne 60 (ou ‘ruscotè). 

3. *hopi, *(h)oupir, -руё: bont H 38 (ou 
hopté) | hupir Vi 46 | apyè Ne 49. 

4. *opiné: дріпё Na 127 (*cóper lès opes 
['touffes de branches formant la tête (arbre, 
végétal) | des fèves des marais); D 7. 

5. *dihoupi...: dihupi Н “26 | déhaipé W 63 
(dans — “lès djäbes ‘battre sommairement les 
gerbes’). 

B? *scopurnè, -èr-, *scou-: skòpurnè Na 116, 
127; D 7.* 25 (-ó-), 36, 72, 73, 84; Ma 35, 36, 
46, 51 (-per-); B 21 (Roum.: -pèr-); Ne 4,9, 11 
(Ca), 14 (-pèr-), 24 (-ai-). 

В“. *houpurné*: hupurnè Ne 24 (ou skar-). 
C5 1. *couroner..: kuròné Ve 44; My 4; 

Ma 42 | -è B 33; Ne 76 | kurunèy Vi 35. 
2. *découroner: dékairóné To 28. 
D. 1. *tiéster: tyésté L 7 (ton ~ frâgne 

[fréne]) | čès- L 35, 114. 
2. *di(s)tiéster: distyèsté Na 109 | dityés- L 

66 (~ *ó gruzalt, ~ “ine háye) | dičèstæ Ma 1. 

3. *ététer...: étété No 1 | -té,- To 43. 
E 5 *dicréster: dikrésté L 1. 
F? *disfièsti: disfyésti Na 84. 
GI *cimer..: simé, -é H 2, 28 (sê), 46 

(~ tine pétráte ['betterave']); L 7; Ma 3-9. 
H.! *sop'ter: sópté My 1. 
1.12 *ricéper, *ru-: risépé L 85 | rsè- L 94 | 

rusépé Ne 34 (Solw.); My 4. 

J.? 1. *scoté, *ècotè...: skôrè Ma 51 (syno- 
nyme riskôtè) | èkòtè Vi 16 (absolument, *cóper 
la houpe; — *dès brantches 'ébrancher"). 

2. *riscoté, *rus-, *récoté: riskôrè Ma 51 
(raccourcir, couper le dessus; synonyme skòtè) 
| rus- Ne 60 (synonyme thouptè) | rèkòtè Vi 8. 
К. *cátrer, *ca-..: kátre Mo 64 (~ "dou 

toubac” pour l'empécher de monter) | kà^- Mo 
37 (par ex. les rosiers) | katré To 13. 

LIS *améder, -ё: amédé Ph 15 | -è Ph 53 
(couper la téte d'un arbre qui grandit sans 
s'élargir); D 68 (pincer, enlever une partie seu- 
lement; différent de *cóper Г tiésse). 

M.'5 *tchap'ner, *cap'ner: ёарлё S 1; Ch 
63; Ni 1 | kapné Mo 9; S 1 (tabac), 19,36 (— *!' 
toubac'); Th “2 (id.) | -œ A 28 (~ + tabac”). 

N.I? *brocheté: brósté Ni 19 (les betteraves). 
OI *mohyer: móyé Ve 47 (-$é M. Henry). 
P.” *toüy'ter: t4iyté Н 69. 
Q.” *aloter: alôté То 7 (écimer, étêter). 
R2! 1. *monter': mõte Th 62 || 2. "remonter": 

rmóté Ch 27 (?) || 3. 'desmonter': désmóté S 31 
| démó- A 60 (couper la cime complétement). 

S. 'rabaisser': rabahi Ve 35. 
T?” ‘arrêter': arété D 136 (tabac); Ne 51. 
U.” "croquer": króki S 29. 
V. Périphrases: verbe signifiant 'couper, 

ôter”? + ‘tête’, "houppe', '-ier', '-ette', 'cou- 
pette’, "béchette' 25 etc 26 
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! Quelques compléments proviennent de la 
q. 32 «arbre tétard»: v. les notes ci-dessous. 

? Types 'houpper' (1), ‘-eter' (2), '-iller' 

(3), ‘-iner' (4) et 'deshouppir' (5), dérivés de 
"houppe', '-ette', '-ille' ‘pointe extrême de 
l'arbre ou de la plante’ (v. not. 60 CIME, B). 
Pour 1, v. DL “hope (Huy) 'téte des fèves des 
marais’, d’où *hoper (Huy) ‘étêter les fèves 
des marais [*grossés féves]'. — Ajouter l'en- 
semble des formes wallonnes auprès de frm. 
éhouper 'ébrancher' (dp. 1669), pic. Dém. 
‘couper la cime d'un arbre’, FEW 16, 268a 
*HUPPO. 

3 V. LÉON. *scopurné ‘étêter, couper les 
hampes des arbres’, et FEW 2, 1556b CÜPPA: 

mfr. escoupperonner un arbre ‘en couper la 
cime' Lef, Ciney scopurné 'écimer la partie 
supérieure d'une plante', Giv. scoupérné. 
Dérivé de 'couperon' ‘cime d'un arbre’, non 
relevé à la not. 60 CIME, mais attesté en ancien 
et moyen français et continué en anglo-nor- 
mand et en manceau (v. FEW 2, 1555b- 
1556a). — Complément de la q. 32: "arbre skó- 
purnè` D 58 (il reste le tronc et quelques 
branches; on a coupé la tête), 73; ‘a. skupurnè’ 
D 94. 

^ Aussi dans *scopurner les djóbes "enlever 
les épis qui forment la tête d'une gerbe”; com- 
parer le sens de A 5 à W 63. 

5 Vu la situation. géographique de cette 
forme, en bordure de l'aire 'escouperonner', 

on préfere l'interpréter comme un croisement 
de ce type avec 'houppe' que comme une for- 
mation autonome sur *'houpperon'. Cette 
interprétation serait néanmoins plausible: cf. 
Chaumont-Porcien déhouperner ‘couper les 
branches du sommet d'un arbre avant l'abat- 
tage' BrunMs, inséré FEW 16, 268a *HUPPO. 

$ Dérivé de "couronne" ‘branches supérieu- 
res de l'arbre; v. not. 60 CIME, H 1. FEW 2, 
1209b CORONA. — Ajouter d'après la q. 32: 
"arbre kuròné' Ma 20, 42; В 28; Ne 49 (dont 

on a coupé la tête), 63. 
7 Types "tester" (1), 'destester' (2), 'estester' 

(3), dérivés de 'téte' ‘partie supérieure de lar- 
bre’ (v. not. 60, P). FEW 13/1, 279b et 280b 

TÉSTA (respectivement pour 3 et 2); le sens 
*écimer' n'est pas attesté pour le premier type, 
et on ne trouve des mentions belgoromanes 

d'aucun des trois verbes. — La q. 32 ajoute 
"5те arbre' L 2 (surtout saule et frêne), 7. 

š Dérivé de *crésse ‘crête’. Ajouter le sens 
*'écimer' FEW 2, 1351b cRISTA (sous 1, crête 

du coq), ou mieux 1352b (sous 2 c, aréte du 

toit: liég. *crésse) en comparant la motivation 
à celle du type suivant. 

? Type 'desfestir', dérivé de *fiésse ‘faîte’ 
(cf. ALW 4, 57a). Rapprocher ce sens spécial 
de mfr. efaister ‘couper le sommet de qch., 
particulièrement d'une plante’ Cotgr 1611, 
FEW 15/2, 130b *FIRST. 

10 DL *cimer 1. ‘décolleter’, c.-à-d. ‘ôter la 
*céme [‘fane des carottes, des betteraves’ |; 2. 
(F) 'écimer, étêter (un arbre). FEW 2, 1608a 
CYMA I 2 (sens 1), 1608b, I 3 (sens 2). 

! VILL. *sop'ter ‘étêter (un arbre)’, c.-à-d. 
ôter la *sopéte ['comble (d'un arbre)’; v. not. 

60, J] et Scius *sop'ter ‘étêter (un arbre, une 

plante)' (mais *sopéte 'extrémité des branches"). 
FEW 17, 161b sop. — DL mentionne encore 
*rissopi (G) ‘тесёрег”; type 'resopiller', à com- 
parer à DL “sopi (G, L) ‘ébertauder le drap” 
("sopiller'). Pour les deux types, v. FEW, l.c. 

12 DL *r(i)céper ‘tailler (un arbre, un plant 
d'épine) de façon à le faire brancher'; compa- 
rer ALW 9, 280b ('cisailler les haies’). FEW 2, 
693a ciprus connait dans ce sens mfr. frm. 
receper, mais ne fournit pour le wallon que le 
sens 'scier transversalement (un tronc)'. 

13 [Littéralement 'escoter' (1) et 'res-' (2); 
FEW 17, 128b *5кӧт, où on ajoutera le type 2. 
Comparer not. 183 ÉBRANCHER, ÉLAGUER, F et 
ALW 9, 280b ('cisailler les haies"). 

4 Les types K-M signifient d'abord ‘châtrer 
(un animal)” et s'utilisent dans le sens 'chátrer 
(le tabac)’. Des développements plus impor- 
tants sont prévus pour ces deux notions dans 
des vol. ultérieurs. — Pour K, comparer, FEW 

2, 475b CASTRARE, mfr. frm. chátrer une plante 

‘retrancher les rejetons superflus', et mentions 
dialectales, notamment en picard (Gondc.). 

15 Type 'amender', d'abord ‘châtrer’ (v. n. 
14). Ajouter le sens dérivé FEW 3, 218b EMEN- 

DARE (sous i kastrieren). 
16 Type 'chaponner', d'abord ‘châtrer’ (v. n. 

14). Pour les végétaux, v. BAL *tchap'ner ‘pin- 
cer (tabac, tomates, citrouilles, vigne)”, COPP. id. 
et DEPR.-NOP. *cap'ner dans des significations 
analogues, et comparer SIG. *cap'ner ‘chaponner:; 
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(en parlant des plantes) féconder'. FEW 2, 267a 
CAPO I 1 fait figurer ensemble le sens originel et 
le sens dérivé de l'attestation montoise, alors 
qu'existe une rubrique 2 c ('chapon' ‘sarment 
de vigne servant à la multiplication par bou- 
ture’). C'est dans ce paragraphe que figure 
Meuse capounaie ‘pincer le sommet des ceps 
pour rendre la sève aux raisins’, verbe qui s'ap- 
plique à une opération analogue à celle qu'évo- 
quent BAL, Corr. et DEPR.-Nop. 

17 Type 'brocheter', à classer FEW 1, 546a, 
BROCCUS. 

18 Comparer ce sens de 'moucher' à frm. 
moucher le chanvre ‘couper les extrémités 
dur[e]s du chanvre’ (Trév 1752 — Besch 1858), 
Louv. mouquer ‘couper l'extrémité des bran- 
ches (d'un arbre)', moucher, poit. id., Urim. 
mouché 'recéper'; FEW 6/3, 177b MÜCCARE. 

19 Type 'touailleter': on enveloppe parfois 
le sommet écimé d'une 'touaille' (ou d'une 
'touaillette") ‘serviette, etc. . Cf. HAUST, Érym. 
254-6, qui signale, parmi plusieurs dérivés 
wallons de *TWAHLIJA, les verbes *ftouyeter 
'rosser', *ra- ‘réparer grossièrement un véte- 
ment', tous deux à H 42. À classer FEW 17, 
409b *ТҰАНІЈА. 

20 Dérivé de 'halot' *tétard de saule? (v. not. 
167, C); par ext., ‘arbre tétard' (v. not. 185, D. 
V. Maes *alóter [où 6 note probablement ó] 
'ététer, couper la couronne d'un arbre' et 
autres attestations picardes de ce verbe FEW 
16, 175a HASAL. — La q. 32 ajoute: 'un arbre 
qu'on a alotéy' No 2. 

?! Seule la formation en 'des-' est spécifi- 
que; les autres types signifient plutôt ‘élaguer’: 
v. not. 183, D. 

2 V. frm. arrêter ‘tailler (une plante, un 
arbre) (Quint 1690 — Lar 1898), FEW 25, 
305a *ARRÉSTARE. 

2 Dérivation sémantique analogue à celle 
de fr. pincer; ajouter le sens FEW 2, 1359a 
KROKK 2 (près de 'croquer' v. a. ‘faire craquer, 
écraser”). 

24 Ces verbes sont: "couper' passim; noter 
spécialement les constructions "couper (un 
arbre) à téte' To 99; A 20; Ni 17, 20 (sauf 

Ard.); '-- sur tête (tso tiésse)! L 113; Ve 38, 

42; "couper (un arbre) jus': kópé ёи L 43, 45, 
61; Ve 34; B 23; kópà žu A 2; — "sachier (jus): 
saki Th 5; saki šu Ch 16; зёсї gé Ni 20; — 'fou- 
tre jus': fut šu Th 24; fut $á Ni 28, 80; — 
"maquer jus": maké ёи My 2; — 'büchier jus": 
bahi šu Ve 24; buhé šu Ма 19; — 'rabattre": 

Na 30; — 'épiner': spéni B 4 (donné comme 
différent de "^ les branches"); — "mettre à tête’ 
[?] To 27. 

25 Ces compléments ont été portés à la not. 
60 CIME. — Noter spécialement: *cóper [Г 
mésse-montant ‘tige principale’ ["maître-mon- 
tant', type à ajouter FEW 6/1, 40b MAGISTER] 
D 68. 

26 Autres réponses (+ complément 'l'arbre"): 
'recouper': érkdipa А 44; tape/d a Sèk, litté- 
ralement ‘taper à souche’ A 44; déplèmë tut 
êtir To 73; — gadlé Ni 39 (‘couper toutes les 
branches et toute la tête’): Ve 44 (‘couper à 
hauteur du bois de chauffage"); pour ce verbe, 
v. not. 177 ÉCORCER un arbre, ADD., y, 2. — 
La q. 32 ajoute: ‘arbre guwtay' W 63 (dont 
on a coupé la téte pour arréter la croissance); 

sur le verbe “djow ter, *djou-, dont le sens est 
d'abord ‘écouer (un cheval)’ (cf. DEL, s.v.), v. 

vol. ultérieur. — REM., Gloss. ajoute *bohoté 
‘étêté (arbre): sur cet adjectif, dérivé de 

*bohote 'arbre tétard', v. not. 185 ARBRE 
TÊTARD, n. 1; not. 67 ARBRE CREUX, D. 

185. ARBRE TÉTARD 

Q.G. 32 «un (arbre) tétard». 

La question entendait recueillir les noms de 
Г «arbre dont on coupe le tronc à deux ou trois 
métres au-dessus du sol, pour lui faire produire 
des branches que l'on exploite périodiquement 
pour le chauffage et autres usages» (sens pre- 
mier), de Г «arbre qui, dans les coupes de bois, 

est conservé comme téte de limite» (sens 
secondaire, comme terme d'eaux et foréts) (les 
deux Littré). 

Les types sont regroupés en fonction de leur 
sémantisme de base et de leur plus ou moins 
grande lexicalisation: *bohote, -éte, *tchape et 
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*brohon (A-C), dont le sens parait proprement 
‘arbre tétard'; mots dont le sens de base est 
‘souche’ et, de là, ‘cépée, rejets sortant d'une 
méme souche' (D-G; comparer not. 57 SOUCHE 
et 30 BOUQUET D'ARBRES); périphrases ('arbre à 
téte', ‘tête d'arbre’) et 'tétard' (H); mots dont 

le sens propre est ‘saule’ (et périphrases:'saux 
à tête, "tête de saus") (/-7) (comparer not. 167 
SAULE); mots signifiant ‘arbre formant limite” 

(K-O; comparer not. 186 LIMITE D'UNE COUPE 
DE BOIS) ou ‘arbre réservé” (P-Q). Les com- 
mentaires marginaux donnent souvent des 
indications. permettant de retracer le passage 
d'un sens à un autre (v. notes). 

Comparer encore les not. 67 ARBRE CREUX et 
69 RABOUGRI (d'un arbre). 

Al 1. *bohote: bóhót Ve 37, 38, 39, 42. 
2. *bohéte: bóhét My 3. 
В? *tchape (f): сар S 1 (~ dé só, ~ dé 

pupli; 10 (m.?), 13-29, 37 (vieille souche de 
saule); Th 2; Ni 72. 

C? *brohon: bróhó Ve 40, 44. — Complé- 
ments provenant de la q. 27 «un vieux tronc 
rabougri»: Tun! vi bróhó Ve 40 (syn. òn vih 
гардѕу Ma 53: B 12, 16, [24 (~ d bwè ‘un 
vieux morceau de bois")]; "ип" vi bròhò" d ról 
My 6 ("de roule’ ‘tronce’); 'un' bróyó B 6 (un 

chêne ou un bouleau qui rbróy ou qui r£érmal; 
inf. rubroyé, rugèrmalé ‘pousser des rejets”); 
‘un! brówó Ph 79. 
C ^ *r'brohyedje: rbróyéc Ve 47. 
DS 1. "estoc": stò Ch 43; Na 79 | stó Th 24. 
2. 'estoqueau': tókf, Vi 48 (‘arbre étêté’) | 

tu- Vi 42, 47 Cd balai usé"). 
E? "souche": sôk S 31, 36 (~ dè só); Ch 63 

(14.); Ni 1, 39 (terme approximatif) | ЮКА 2, 

7; Mo ‘5, 17 (‘souche’). 
F£ 1. "rejet": гёё Mo 42 (?) | èr®, -č А 752 

(un rejet). 
2. 'rejeton': rgeto L “99 | rgi- Мо 42 (?). 
С. *ramou: rama: Ve 40. 
Н? 1.a. ‘arbre à téte' (*âbe a tièsse, tåbe --, 

*óbe --, *arbe --, tarbe a tiéte) To ‘36, 48, 57, 
58, ‘71, 99; Ch 26, 27; Ni ^5, 6, "9, 17, 20 
(à Ard.), 85; Na 30, 84, 101, 109; D 30; W 3, 
35, 36, 66; H 1, 8, 39; L 1, ‘32, 43 || ‘arbre 
coupé sur téte*: dp kópé sò tyès Н 69; L 101 
(др), 113 (charmes et saules); Ve 32; Ma 12 || 
"-- à téte': arp kupa a t;yét A 28. 

b. 'saus à téte': v. sous J. 
2. a. "tête d'arbre: tyès d др Ni 28 | ees -- 

Ma 46 (òn bèl —. 

b. "tête de saus / de halot': v. sous J. 
3. "tétard': rèrär А 12 (7); Ni 45 | tè- No 1; 

To 73 | të- To 27 (— *d'alót), 43 (3-4 mètres; 
comparer 'halot") | tyéstà Мо 17 (?) | сёй A 50 

|| "arbre têtard': ób tëtâr Ne 69 | «arbre tétárd» 
To 39. 

I? ‘halo’ (talo, -ó, -0...) No 1 (‘arbre étêté’), 
3; To 2,6, 37 (= d pupli |'peuplier' D, 43 (plus 
petit que 'tétard'; 1,5 métre), 99 (plus petit 
que "arbre à téte") || ‘tête de halo’: tet d aló 
To 7. 

J? 'saus' (*sô...) To 24 (synon. de ‘arbre à 
téte'; 1,5 mètre), 28; A ‘10, 12 (ou 'tétard' 
selon enq.); Ne 69 || 'saus à téte': só a tèt 
To 13 | -- tè,t To 24 | sà a tyes Ni 20 (sauf Ard.) 
|| "saus sur tête’: sà sò tyés Ma 4, 9 || 'téte de 
saus" (^tiésse di sô, *tiéte аё sô...) А "18, 44, 

55; Ch ‘64; Mo 23 (et ‘arbre coupé à ="); Na 6, 
109, 135; Ph 53; D 68; Ma 2, 4, 9 || "maquette 
[°tëte`] de saus": maket dé só Ph 79. 
К. *naye, *náye, *nóye (f): nay D 46 | 

-à- Ma 9 (*vf stok laissé pour former limite) | 
-ó- D 58 (arbre coupé à 1,5 mètre); Н ^77 
(M. Launay). 

L." *ornébós (m) órnébó A 60 (~ d'ón 
[Taune]; ~ d Кёп [ае chêne’). ` 
M.? *mádje (m): mác H 27, 37 | -ó- Na 116 

(ô vi ~). 

N.5 'hayons' (pl): áyè"; To 94 (saules, par 
exemple, dont la tête est coupée périodique- 
ment). 

О.!+ *masse: mas Ve 35, 41.? 
P36 1. *stalon: staló L 66 (ou *stape). 
2. *ábe staloné: âp stalóné My 1 (H. Cun.). 
Q." *stape: stap L 66 (ou *stalon?) 
R. «arbre écimé». V. not. 184 ÉCIMER, ÉTÉTER 

(réponses portées en note). 
S. «arbre élagué». V. not. 183 ÉBRANCHER, 

ÉLAGUER (réponses portées en note).'* 

! Précision: *ábe k'on lî a cópé Г tiésse; i 
créh dés brantches tôt âtoür so lu d'zeür ‘il 
croit des branches tout autour sur le dessus'; 

ces arbres servent souvent de bornes dans les 

champs et dans les bois: [au sg.] *c'èst linte- 
deûs; èle siève du nèsse [‘elle sert de borne (de 
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pierre)'] Ve 38. — V. aussi REM., Gloss. *bohote 
‘arbre tétard'; *bohoté ‘étêté (arbre), BASTIN, 
Plantes $ 20 *bohote ‘têtard de chêne «dont 

l'ensemble des branches était jadis coupé et 
écorcé périodiquement»? à Waimes [My 5]. 
Pour l'étymologie, v. le commentaire de REM., 
Gloss. et Étym. et phon. 43-44, qui confirme le 
rattachement à *BÜKA, FEW 15/2, 8b. La filia- 
tion sémantique est donc ‘arbre creux’ > ‘arbre 
tétard' («les arbres tétards sont souvent creux», 

REM., Gloss., et l'idée de cavité est le séme 
commun des mots ardennais de radical boh-). 

On notera que le FEW range *bohote à la fois 
sous BÜH (15/2, 2b) et sous *BÜKA- (15/2, 8a), 
lég. boh'ter sous *BÜsK- (15/2, 26b) et cite 

d'autres formes dans les mots d'origine incon- 
nue (23, 168a, 171b) en signalant que Haust, 
DL les rattache à *BÜSCA. Comparer not. 67 
ARBRE CREUX, D. 

? V. Corr. *tchape «chape» [sic], article à 
découpler en *tchape 1 ‘chape’: ~ du mur, ~ du 
flaya; *tchape 2 ‘arbre tétard (de frêne, de 
saule, de charme, etc.); fig., vieille femme"; 
expr. til èst sourd come ёпе tchape (synonyme: 
*come éne soke) 'comme un pot'. Comparer, 
sous une entrée propre, DEPR.-Nop. *rchape 
‘arbre tétard': ~ dè sau, dé frane, dé carne [|...], 
CARL.! ‘chape “têtard (saule, frêne, etc), tronc 

étété, grosse souche', Dasc., Forét *tchape 
(rarement à Ch 24) ‘arbre tétard' (synonyme 
*soke). — Étymologie? Le mot a été analysé en 
"chape' (d'abord ‘espèce de coiffure’); v. FEW 
2, 275a CAPPA (mention de Braine-le-Comte 
[S 19]), ainsi que BALD., Etym., 266 (pour 
l'attestation de CARL.!, insérée FEW 21, 58a). 

On peut se demander pourtant s'il ne faut pas 
le relier à *tchap ner, *cap'ner 'écimer , lequel 
a été analysé ici en 'chaponner' (comparer not. 
184 ÉCIMER. ÉTÉTER, M). Comparer encore *tcha- 
pelé, *ca- ‘crevassé (arbre)' (not. 68, n. 12). 

3 V. BASTIN, Plantes $ 20: *brohon ‘arbre 
tétard, dont l'ensemble des branches [...] était 
jadis coupé et écorcé périodiquement’; ne 
s'emploie plus guère que dans: “vi ~ ‘vieil 
arbre rabougri (quelle que soit l'essence); fig., 
‘vieux grison, spécialement vieux célibataire’; 
v. aussi BASTIN, Faym. De ce dernier sens, rap- 
procher VILL. *brouhon: ton ví — “un vieux 
radoteur' et SCIUS *brohon ‘radoteur, vieux 
matois'; dans l'EH: ò vi bròhòn, d'un vieillard 

radoteur (J. Dombret). — Dérivé adjectival: 

My 1 *brouh'nás ‘noueux, rabougri, raboteux’ 
(BASTIN, Faym.). — Étymologie. V., sous FEW 
15/1, 311a, mnéerl. BRUSCH: mfr. brohon m. 
‘arbre trop vieux, rabougri’ (Папаг. 16° s), 
Malm. id. FolkIMalm 1, 18, Bouillon burhon 

(1792), Mons brohon; il faut y ajouter les déri- 
vés adjectivaux, verbaux (B 6 *rubrohyer) et 
substantivaux et revoir sans doute l'étymolo- 
gie. Pour un exposé synthétique de la question 
soulevée par cette famille lexicale, v. BALD., 

Etym., 265. 
^ Dérivé en '-age' du verbe *rubrohyer, 

relevé à B 6 (v. sous C). 
5 Le sens de base de ces mots est ‘souche’; 

comparer not. 57, A et B. Pour le sens visé ici, 

v. Dasc., Forêt, qui définit *stó et *soke par 1. 
‘souche’: 2. ‘arbre tétard' et livre le syntagme 
*arbe su soke ‘arbre poussé sur souche’ et BAL, 
Bûch. 206 sto ‘tige, arbre étêté’, spécialement 
dans in sto d’ sau ‘un saule tétard' , in sto d'âye 
‘un tronc de haie’. La filiation de sens ‘souche’ 
> ‘arbre têtard` s'explique par l'habitude de 
tailler périodiquement l’ensemble des branches 
des arbres têtards (comparer ci-dessus, n. 1). 

* Le sens est ‘jet qui pousse sur une sou- 
che’. V. encore: *on-óbe k'ô li a r'cópé Г 
tiésse, i r'djét'ré ‘il rejettera' Ve 24. FEW 5, 
18a JÁCTARE. 

7 Substantivation de l'adjectif 'ramu' *bran- 
chu’; comparer Malm. Stav. ramoû [lire: -ои] 
‘qui a beaucoup de branches’, FEW 10, 46a 
RAMUS; REM., Gloss. *ramou. — Sont à rappro- 
cher de ce type les périphrases: 1. *óbe keuchu 
D 110 («avec beaucoup de branches et pas de 
cime»), dérivé adjectival à classer FEW 2, 

1262a CÓXA, prés de Vaux 'id.' 'pourvu de 
grosses branches'; 2. *arbe tok'lu Ne 60 (non 
défini), avec un adjectif dérivé de 'estoc' ‘sou- 
che”, à ajouter FEW 17, 239a *sTOK; 3. *ârbe 
ауй in oupia Ch 16; ‘âbe k'èst téy ['qui est 
taillé'] a houpéte B 7; *abe aveu 'ne toufe 
Vi 43, oü le déterminant nominal désigne ce 
qui rejette aprés la coupe. 

* Pour le détail des formes, se reporter aux 
not. ARBRE (ici 54) et TÉTE (ALW 1, c. 95; ici, 

not. 60, pour le sens ‘cime, partie supérieure 
de l'arbre"). — La locution verbale ‘couper (un 
arbre) sur téte' est traitée à la not. 184 ÉCIMER, 
ÉTÉTER, n. 24. En emploi absolu: *dje m' va 
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côper so tiésse ‘couper tout ce qui est trop 
haut' Ve 35. — Outre les lexies complexes clas- 
sées sous 1 et 2, PEH a recueilli plusieurs 

périphrases contenant le mot 'téte': 'arbre tout 
en téte' tut ë туёг A /13; Mo 1; "ауес une 
grosse téte': ауй n gròs tyét Мо 9; ‘qui a une 
belle téte': k a n bèl tyés W “32; L 106; 'qui a 
la tête jus: k a l tyés šu My 6; ‘qui n'a plus 
point de tête": ki n a pu pô t Cès Ph 15; 'qu'on 
lui a coupé sa téte': k 6 li a Каро s tyét A 37. 

? C'est parce que le saule est trés fréquem- 
ment mené en tétard que ces deux types lexi- 
caux, dont le sens propre est 'saule; spéciale- 

ment saule tétard' (v. le détail des formes à la 

not. 167) en sont venus à signifier 'arbre tétard 
(quelle que soit l'essence)'. V. en effet les préci- 
sions fournies dans le tableau, ainsi que les nota- 
tions marginales de l'EH: aujourd'hui, il s'agit 
généralement de peupliers tétards, mais on conti- 
nue de les appeler só a tét To 13; primitivement, 
le saule tétard; aujourd'hui, on a tendance à 
appliquer ce mot à tout arbre tétard To 28; *i-y-a 
dés sôs ét dés sôs d’ роирії, èt d’ fréne To 24. — 
Du substantif 'halo' dérive le verbe 'haloter' 
*aloter *écimer, tailler à la manière d'un *alo?; 
v. not. 184, Q. Pour une évolution sémantique 
comparable, v. not. 102 POMMIER, n. 2. 

19 Les t. K-Q désignent précisément la 
limite (d'une terre, d'une coupe de bois) ou la 

manière d'indiquer cette limite: les vieux 
arbres têtards ont fréquemment cette fonction. 
— Des attestations plus nombreuses de K figu- 
rent à la not. 186 LIMITE D'UNE COUPE DE BOIS, 
А”; s'y reporter pour le commentaire étymolo- 
gique. 

п V. "рем. orne-bo(i)s ‘pied cornier, arbre 
qui sert de borne dans un bois', classé FEW 
7, 403b ôRDO. Sur les sens dérivés connus 

à Mons (Sic. ornebot, m., "chose mal faite; 
personne maussade ou maladroite’) et à 
Denain (MOUSSERON ornébot, m., 'imbécile"), 

v. HERBILLON, DW 5, 125-6; FEW 22/1, 20b, 

89a; 23, 216b. 
12 Sens dérivé: ‘vieux bonhomme’ H 37. — 

Étymologie? Peut-être "marge", attesté avec le 
genre masculin en moyen francais, v. FEW 6/1, 
333b MARGO, genre qui pourrait aussi s'expli- 
quer ici par le fait que le sens résulterait d'une 
dérivation exocentrique («(arbre)-marge»). 

3 Comparer aflandr. hayon m. ‘petite haie’ 
(15° s), Tournai haon ‘têtard de charmille, 
d'épine’? FEW 16, 114a *HAGJA. 

14 Précision: autrefois, les arbres ététés 
étaient appelés des *masses ['bornes'] par les 
vieux Ve 41. — Pour le sens premier, v. REM., 
Gloss. *masse et *mésse 3; d'autres mentions 
de ce type figurent à la not. 186 LIMITE D'UNE 
COUPE DE BOIS, V. 

15 Ajouter, provenant de Іа q. 27, ‘pied cor- 
nier: руё kôrñyè Ne 49. V. FEW 2, 1200a, 
CÔRNU: frm. pieds corniers ‘gros arbres mar- 
qués pour indiquer les bornes des ventes et des 
coupes de bois’. 

16 La synonymie *stape / *stalon confirme 
que le sens est proprement ‘baliveau, arbre 
réservé’. V. FEW 17, 211a * STALO: 'estalon', 

au sens cité, et 'estalonner' ‘laisser dans les 
coupes des taillis les baliveaux destinés à 
devenir arbres’ (mfr. 16° ѕ., pic.), auprès duquel 
on ajoutera la mention wallonne contempo- 
raine ("arbre estalonné"). 

17 Le sens propre est ‘baliveau’ (v. п. 16). 
FEW 17, 221b STAPEL. 

18 En marge de la question: *ábes di pôzis- 
sion ['de position'], t. de jardinage, 'arbres 
cultivés pour leur beauté’ W 39. 

186. LIMITE D'UNE COUPE DE BOIS 

ОС. 16 et 17 «limite d'une coupe de bois» et «délimiter les coupes de bois».' 

La question vise la limite des coupes annuel- 
les de taillis, constituée en général par une ligne 
de tiges écimées à 1 métre ou 1,5 métre du sol. 
La subdivision interne de ces surfaces en lots, 
parallèlement ou perpendiculairement à la laie 
principale, fait parfois l'objet de désignations 
ou de déterminations spécifiques? 

La B.R. conserve deux désignations spécifi- 
ques, méme si la première, 'laie' / 'naie' (А-А ), 
comme la seconde, *Aéye, *chéye (B), s'appli- 
quent aussi secondairement aux laies de chasseurs 
(la première, de plus, aux chemins de la «tende- 
rie» aux grives); le tableau conserve tous les 
matériaux en indiquant les précisions recueillies. 
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Plusieurs autres types sont communs aux 
désignations de la limite d'un champ ou d'un 
pré, ce qui s'explique parfois par le transfert de 
mots désignant la limite de l'étendue à faucher 
(andain, herbe foulée) ou à cultiver (sillon, 
borne); comparer LIMITE D'UN CHAMP, vol. 
ultérieur, et ANDAIN, ALW 9, not. 151. 

А? 1.4 a. "laye, -â-, -à-, -ê-: lay Na 19, 30, 
59 (m.), 79 (chemin de traqueurs); Ph 61 (ou 
nay); Ar 1; D 68, 94 (limite transversale, par 

opposition à “grand trét 'limite longitudi- 
nale’), “100, 101, 7108; Ne ‘3, 4, ^5 | lay S 31; 
Ni 6, 9, “29, 39, "97; W 3: L 85 | läy Ni 19 | 
léy S 10 | léy Ni 1 (limite des «marchés») || b. 
"lahe, -hye, *lâhe, -à-: lah Ve 37, 40 (Challes, 
Lod.), 42 (v. fédey) | lay Ve “46 (d'après l'abbé 
Dethier, de My 3) | läh Ve 34 (ou -à"- ou -д"-) | 
lóh Ve 1 (J. Wis.), 24, 32 (aussi chemin ой on 
tend aux grives). 

2. *lêyon: léyó A 60. 
A7 *naye, -à-, -à-, -ô-, -é-: nay Ch 63; 

Th 29-46, 64; Ni 72 (dans "li métrésse ~); 
Na 130, 135 (M. Piette); Ph 6, 11, 16, 33, 42, 
61 (ou lay), 69 (peut-être), 79 (var. này) | ndy 
S 1; Ch 61 (aussi “li mésse ~); Ph ‘47, 86 | 
này S 19; Th 24, "51, 53, 62, 72; Ph 45, 54, 
79 (ou nay) | này, náy H 37, 49 (aussi laie de 
chasse: “on fèt co dés näyes po Г trake), 50, 
67 (surtout sentier formant limite d'une par- 
celle de chasse quand on fait une traque), “77 
(un demi-métre de largeur); L 799, 106, 113 
(coupe-feu); Ma 3 (limite de propriété, vieille 
souche à respecter) | nóy L 29 | nóy L 19 (*on 
fét dès ~ po tinde ôs tchópin.nes ‘pour tendre 
aux grives’), “32 (?) | nóy Ph 84 | noy Na 127 
(vieil arbre servant de limite) | néy Ar 2 
(arch.). 

B. a. *héye..: héy H 69; L 116; Ma 9 
(aussi pour les chasseurs) | hëy H 53; Ve 39; 
Ma 2, 3-4 (pour les chasseurs) | hey D 64 || b. 
*chéye, -ê-...: $éy, -é- Na 99, 101, 127, 129; 
D 7, 15, 25 (L. Simon), 38 (A. Lebrun, mais 

pour J. Nollet, *percée pratiquée dans les tail- 
lis où se placent les chasseurs’), 40, 58, 68 
(sentiers, pistes tracés pour la battue), 72, 73, 

81, 91, 113; Ma 1 | $ëy Na 116; Ma 35, 36 | 
$èy Na 7120; D 30 (ou šëy), 46 | ser Ne 723,24 
|| c. *cháye, -à-, -ô-: Sy Ne 16 (laie de chasse) 
| šáy Ma 750 | $óy Ma 43. 

C7 *fóke "d'une portion": GE W 63; H 21, 
27, 28 (ligne tracée droite), “42. 
D$ “bate: bat Vi 22, 38 (dans ‘faire la ~ des 

coupes"). 
E? *oürdon: dirdó Vi 37. 
F° +рӧѕѕе (f) bës D '137, ‘138, ‘141; 

Ne 14, 51 || ‘basse (f): bas Ne 69. 
GI *hótche: Aóc Ma 19. 
H.? *inte-deüs, -deüs': ët dé Ve 38 | ¿tq 

dés Ve 44; My 3, 6; В 2 (Е) | èt Му 4. 

1.3 *vóye: уду W 59; H 8; L 19 | убу Ni 20 
(Ard). 

J.14 +përcé (f.): pèrsé Th 82. 
=!5 K.!* ligne: liñ Ar 2 (ou néy); Ma 29 

(~ *d'arpante), 42 (id.), 51 (dans ‘faire les ~'); 
Ne 11, 76; Vi 13, ‘14 (dans "dresser la ~") || 
*mésse légne: mis léñ Ve 31 (front de taille). 
L. *trét: tré D 110 (*lu ~ inte deüs cópes) || 

“grand trét: ега tré D 84 (limite longitudi- 
nale, la plus grande; comparer *laye) || *tracé: 
trasé A 60. 

М.'% *sicwére: sikwér Na 79 | skwér Na 135 
(dans ‘faire les ~’, arch., M. Piette). 

М.” *tchá: ci B 33 (dans tâ ~ d l'anjance); 
Vi 35.20 

O2! *swáve...: swáf To ‘71 | swóf To 58 
(= *dèl tale ‘du taillis’); A "20 («swof») | sweogf 
A 2. 

O”. *d'sévradje: tsévrac Ma 40. 
= P? *fossé, -è: fosé B 22 (= *d'on bwès, 

sert de limite au bois) | -è Ne 49, 63 (~ tdu 
bos). 

Q.? *gouline: gulin Mo 1 (et "faire une ~', 
avec le talon). 

R. *trantchi (f): гасі Vi 38 | -¿é Vi 43 
(dans 'faire des ^ entre les coupes"). 

5.25 +rû: rü Vi 43. 
= U. *borne: born Ma 39; B 30 (?); Ne 60. 
V. "masse mas My 1 (dans ‘mettre les -'); 

Ma 40. 

! Les enquêtes faites par Haust traitent 
ensemble les deux notions. Les notes spéci- 
fient quand le type apparait comme complé- 
ment d'un verbe. 

? Pour une subdivision interne en *djins 
paralléles à la laie principale, v. par ex. BAL, 
Büch. 210: «Les lots de taillis sont délimités 
par des náyes, laies. On trace une laie, on nâye 
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(du v. nayi) et on fét dés asplatis c.-à-d. qu'on 
laisse une ligne de tiges écimées ou écorcées. 
À l'intérieur d'un lot de taillis, on établit des 
subdivisions, on lève dés djins; un djin (fr. 
régional, une levée) est la portion de taillis 

attribuée à un bücheron pour une saison de tra- 
vail. Le djin est délimité par des náyes parallè- 
les à la náye principale. П a donc la longueur 
du lot, sur une largeur de 25 ou de 30 métres. 
On mesure cette largeur à l'aide d'une perche, 
ène pièce, longue de cinq mètres. Aussi dit-on 
que: on-z-a in djin d’ cinq pièces (ou: d’ chís 
piéces). Les djins sont distribués aux büche- 
rons par tirage au sort: on tire lés djins.» — 
Pour une subdivision interne en *vintin.nes, 

délimitées perpendiculairement à la laie princi- 
pale, v. par ex. le schéma expliqué de Ne 14: 
une *viréye ‘coupe de taillis’ est limitée par 
quatre *cwas ‘croix’ aux angles; les six *vin- 
tin.nes ‘lots de taillis’ sont indiquées par une 
marque numérotée (1, 2, 3...) ou *bósse piquée 
en terre et penchée du cóté de l'intéressé. 
Comparer, NICOLAS, Lex. Sugny: *trét ‘limite 
entre deux coupes de bois ou lots de bois? (le 
*sórt est délimité en longueur par les *basses et 
en largeur par les *tréts); *basse ‘numéro mar- 

qué sur un arbre pour délimiter un lot de bois 
de chauffage'. (On notera que, dans ce lexique, 

*sórt 1 ‘parcelle d'affouage tirée au sort’ 
devrait être déplacé sous *sórt 2 *sort'.) 

3 On considère ici que les formes reprises 
sous А-А” sont de méme origine et que le 
second type formel (А? procède du premier 
(A). Le tableau cumule l'ensemble des formes, 
y compris celles recueillies dans des sens clai- 
rement dérivés ('chemin de traqueurs'; 'che- 
min de «tenderie aux grives»', v. ALW 8, 
384b). — V. FEW 16, 438b, abfrq. *LAIDA 

‘weg’: sous 1, fr. laie ‘route forestière ména- 

gée à travers un bois ou autour d'un canton de 
bois destiné à être vendu? (dp. fin 12° s.), Fay- 
топу. láhe, liég. náye, verv. láhe, Stav. Gleize 
lahe, Giv. laye ‘limite d'une coupe de forêt’, 
LLouv. láye, Mons naïe 'ligne qui divise les 

portions du bois’ DI, FerriéresH. náye [ce der- 
nier déclassé], etc.; dér.: frm. layon 'petit che- 
min tracé dans une chasse gardée...' (dp. 
1865). Figurent cependant sous mnéerl. NAET, 
FEW 16, 593a, en vertu de la proposition d'E. 
RENARD, BTD 9, 201 (ayant pour objet le nom 

de Lanaye): wall. naye f. ‘limite’ ([rég.] 

1636-1769), liég. náye ‘laie, route étroite 
ménagée dans un bois’, Esneux ‘limite d'une 
coupe de bois...', Condroz ‘sentier de chas- 
seurs; sentier de chasseurs aux grives', Spri- 
mont ‘coupe-feu’, Mons nate ‘ligne qui divise 
les portions du bois’, FerrièresH. ndye. V. 
Gunther, auteur de l'article NAET, propose de 
corriger l'article *LAIDA. — La disposition des 
formes en /- (au nord et à l'est des formes en 
n-) invite à penser que celles-ci sont primitives 
et que le type formel 'naie' dans le sens ‘laie’ 
découle du type formel 'laie'. Il se pourrait que 
cette évolution se soit produite sous l'influence 
d'un autre *'naie' dont le sens serait ‘borne’, 
mais ceci reste à établir: une dissimilation 
consonantique peut suffire à expliquer le pas- 
sage de 'laie' à 'naie' dans des syntagmes inté- 
grant l'article défini; la contiguité des sens, 
d'autre part, n'exclut pas une évolution hors de 
toute influence. 

^ Notamment ou exclusivement dans 'faire 
les —' à Ni 39, 97; Na 19; D 7100, ‘108; W 3; 
Ve 24, 32, 37, 42, 46; Ne ‘3,4, 5; dans 'mar- 
quer les ~' à Ni 6-9; dans "couper les ~' à 

Ni 19; 
* Notamment ou exclusivement dans 'faire 

les ~' à S 1: Th 24; Na 135; Ph ‘47, 61, 79; 
H 49, 50, 77; L 19, 106. 

6 Notamment ou exclusivement dans ‘faire 
les -' à Na 99, 127, 129; D 7, 25, 38, 40, 72, 
73, 81; H 53; Ma 2-4, 9, 35; Ne 24. 

7 Déverbal de liég. *fókf, dans un sens pro- 
che de celui de ‘battre et aplanir la terre à 
l'aide de *fókes ['planchettes de jardinier |`, v. 
DL; la motivation est identique à celle du type 
suivant. À classer FEW 3, 849b *FÜLLICARE. — 
Comparer aussi 'asplatis', ci-dessus, n. 2. 

* Type 'batte', déverbal de 'battre', parce 
que les rangs d'arbres abattus servent à délimi- 
ter les surfaces de bois à exploiter. Comparer 
le sens 'andain' de 'batte', ALW 9, 343a; v. 
aussi Montbél. baitte ‘trace que l'on fait dans 
la rosée pour délimiter la portion d'un pré qui 
doit être fauchée’, FEW 1, 291a BATTUERE; 

pour 'batte' ‘berge’ (exactement 'digue"), v. ici 
not. 18, F. 

? Le sens de base est ici aussi *'sillon / 
végétaux abattus servant à délimiter une sur- 
face (de champ ou de bois)’; v. les sens relevés 
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par FEW 7, 404 ÓRDO et comparer vol. ulté- 
rieur. 

10 À Ne 14, on précise que tène bósse est 
une marque numérotée (1, 2, 3...) piquée en 
terre et penchée du cóté de l'intéressé [c.-à-d. 
celui auquel revient la part de bois à exploi- 
ter]; v. aussi NICOLAS, Lex. Sugny, DW 27,37 
*basse, f., ‘numéro marqué sur un arbre pour 
délimiter un lot de bois de chauffage'. Com- 
parer, FEW 1, 274b BASSUS, mouz. basse 
'abat[t]is d'arbres et de taillis, pratiqué en 
ligne droite, pour délimiter une coupe de 
bois'. Pour le sens relevé par Mass. *basse 
'trace qu'on fait dans l'herbe à faucher afin 
de trouver la limite du champ', qui a motivé 
ici le classement, comparer n. 8 et v. vol. 
ultérieur. — On peut se demander si l'étymon, 
qui doit étre le méme pour les formes en a et 
en ó n'est pas plutôt *BASSIARE (comparer, 
FEW 1, 272b, le type 'ba(i)sse' ‘mare’; ici, 
not. 19, B 1); v. aussi une autre proposition 
au sujet de *bóses ‘boue’, ici, пої. 22 BOUE, 
D let n. 14. 

| Déverbal de *hótcher; v. not. 187. 
12 Type 'entre-deux', dont le genre n'a que 

rarement été noté; pour le féminin, v. VILL. 
*inte-deüs, avec la définition trés générale 

‘entredeux, séparation’. Attesté aussi au sens 
‘limite d'un champ’, v. vol. ultérieur; au sens 
‘paroi, cloison’, v. ALW 4, 41a. — À ajouter 
FEW 3, 1816 püo. 

13 Aussi dans "faire les —' Ni 20; H 8; L 19. 
— Comparer not. 41 CHEMIN, А. 

"7 Recueilli aussi à la q. 2007 «clairière», à 
Ve 32 avec la définition ‘trouée, coupe-feu’; 
not. 40, J; FEW 8, 286b *PÉRTÜSIARE. 

15 Les types qui suivent réfèrent à l'arpen- 
tage et au traçage des limites; la limite longitu- 
dinale (plus longue) est parfois distinguée des 
limites transversales. — Comparer, sous A”, les 
déterminants 'maitre' et 'maítresse'. 

16 À classer prés de PtAud. [norm] leigne 
‘tracé pour limiter les coupes de bois, pour 

faire des partages de bien, etc". FEW 5, 351b 
LINEA. 

17 "Types 'trait' et ‘tracé’. Pour le premier, v. 
Gespunsart 'trait' ‘ligne de démarcation entre 
deux coupes’ BrunEt 456, FEW 13/2, 150a 

TRACTUS; ajouter le second FEW 13/2, 145b 

*TRACTIARE. 
18 Type 'équerre'; ALW 1, c. 30. Autre men- 

tion à la q. 1555: Ph 33 *sicwére ‘chemin très 
étroit pour séparer deux coupes de forét'. Pour 
le sens, comparer mfr. frm. esquarrir ‘jalonner 
un terrain, à l'aide d'équerres, de cordeaux' 

(1567-Corn 1694); équarissement ‘action de 
jalonner un terrain’ (1481), FEW 2, 1396b- 
1397a QUADRARE. 

19 Type 'chef', dans un sens dérivé du sens 
‘bout, extrémité (spécialement d'un champ); 
FEW 2, 337a CAPUT. 

? Types signifiant ‘lisière (du bois)'; v. not. 
39: *orítre D 136 (~ *dél мере, mais 'lisiére' à 

la q. 1188); Ne 51 (mais 'bord' q. 1188); *оғей 
['-oir', type inédit] Vi 2 (mais 'bord' q. 1188); 
*lézire Ма 3, 20; *li- Ма 9. 

?! Types 'sœuvre' et 'desscuvrage', de 
"(des)sceuvrer', dont le sens de base est 'sépa- 

rer”, de là ‘délimiter’. La première forme est à 
ajouter auprés de ahain. aflandr. soivre m. 
[genre assuré?] 'séparation, limite, borne', 
FEW 11, 473b SEPARARE; la seconde, ibid. 
474a. — Comparer not. 39 LISIÈRE, H. 

22 Marque la limite du bois plus souvent que 
la limite d'une coupe; v. aussi not. 39 LISIERE, 
G. 

25 Comparer les sens ‘rigole’ et ‘ravin’ de ce 
type, not. 50, C et 9, F. — Ajouter BALLE *gou- 
lète ‘petit vallon dans un bois’. 

24 Type 'tranchée'; v. FEW 13/2, 280a 
*TRINÍCARE. 

7 Туре 'rue'; comparer FEW 10, 544a 
RÜGA (sens ‘fossé’, ‘sillon’, ‘trouée’ de ce 

mot). 

26 Pour les type U et V, dont le sens est 
*borne', v. vol. ultérieur, LIMITE D'UN CHAMP. 

187. DÉLIMITER les coupes de bois 

Q.G. 16 et 17 «limite d'une coupe de bois» et «délimiter les coupes de bois». 

Le classement suit celui de la notice précé- 
dente. Les types référant aux pratiques généra- 

les de l'arpentage sont sommairement identi- 
fiés; ils reparaitront ultérieurement. 
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A.! a. layi, *lé-...: layt Na 59 (~ *é bwè; “on 
laye) | -ï Na 19 (~ *lès pórts ‘parts’); W 3 | 
ЧУУ Na 30 (taillis) | /á(y)i Ni 797 | layi S 31 
(< *su I b.) | 1ёуї, S 10 || b. чаі, -à-...: lahi 
Ve 34 (Solw., ou /2"-) | lóhi Ve 1 (J. Wis.) | -i 
Ve 32. 

A’. *nayi, *nà-...: пауї Ch 63; Ni 72 | -i 
Ni 61; Ph 79 | näyi S 1; Th 24 (~ tène taye de 

bois ou de bruyères) | nay; Th 5 (~ +l bó pou 
fé dès porcions) | nå- L. 799 | [sous l'influence 
de *náyeler] nólyé L 29. 

B? a. *héyi...: héyi Ma 2, 9 (‘on fét dès 
héyes po lès tchèsseñs) | hē- Ma 3,4 | hè- H 69 
| héyé D 64 || b. *chéyi, er. ‘chôyè: 3éyi D 15, 
58, 72, 73 | -ё- Na 116 | -¿- D 30, 46 | še 
Ma 1 | eye D 81 | šőyè Ma 43. 

C? *fóki: fóki H 27 (teune póchon 'portion'), 
‘28 (pour délimiter les portions de vente) | -é 
H 37. 

` D^ 1.*bósser, *bassé: bósé D “137, 138, ‘141 
| «base» A 28. 

2. *dusbassé: dusbasé Ne 33 (= *lès viréyes 
‘répartir chaque année les terrains communaux 
distribués aux habitants pour l'essartage..."). 

ES *hótcher: hócé Ma ‘15, ‘17, 19, 725. 
F5 *côlè, -oü-, *cró-, -oü-: kólè B 30 | kü- 

B ‘32 | kró- B 33 | krale Ne 75. 
= G. 'ligner'. Ind. 3 ps. ó liñ étèr lé küp 

B 28. 
H. "tracer": trasé, -é Mo 41; Ch 4; Ne 43 | 

-Xye To 757. 
I. 'équerrer'. *skwérer...: skwéré Na 79 | 

skwè- Na 84 | ['-ier'] skwéri H 53. 
J” *diéstrer: dyestré Ni 20. 
КЗ 'dessevrer': dusévré В 9 | tsé- Ma 24, 

40. 
L. "limiter": limité To 39; Na 109; H 39 || 2. 

"délimiter": délimité A '13 (-ё); Ph 45, 53; 
D 110; Ne 20, 69; Vi 2, 13 | délimté A 37 || 3. 
"mettre à / faire les limites': mèt a limit Ni 90 | 
f. lè limit Na 107. 

M. 'mesurer': mzèré Ne 24 | mzà- Ne 50 
(ёт-), 57 | mzu- Mo ‘75; Ph 84 | èmzu- Мо 42, 
44 | mèzré H 21; L 101 | m&z- Vi 47 | -e- 
Vi ‘42 | muz- Ne 49; B 24 (-è) | márzé B ^3 | 
mur- Na 23. 

N. 'arpenter': arpété Mo ‘75 | -pä- Ne 63. 
О. 'trancher": tréké To 39 (arch.). 
P. 'refendre': rufed lé vétén ‘partager les 

parcelles’ Ne 14. 

= Q? *bigner...: biñé Ve 47; Ma 40; В 2, 6 
| -ï B 5. 
R. 1. "borner: bórné D 96 || 2. «sbourner» 

D ‘129 || 3. "аБогпег": abórné L 66; ind. pr.: š 
abórn Ne 60 || *fé l'abórnumint: abórnumé 
L 66. 

S. "jalonner": galuné D “129 (ou «sbour- 
ner»). 

T." 'cordeler': kwadlé Na "20. 
U." "faire le *marteládje': martèläë Ch 63. 
V. "marquer" (on précise lorsque le complé- 

ment n'est pas 'coupe'): marké, -é Mo 23; 
Ch 4 (les arbres); Th 53; Ni 6, 79 (les *lâyes), 
33, 85; Na 22, 44; D 34; W 66; H 46, 67; 
L 116; Ve 26 (les arbres), 35, 40; My 6; Ma 24; 

B 12 (c'est le garde qui marque les */ots), 30; 

Ne 20, 44; Vi 37 | -e Mo 23 | -è Ne 26 (*lès 
cwades dé b. 'les stères'), 49, 63 (les arbres) | 
-I S 37 (‘lès arbes à djin Dr Nopére); Th 14 
(les arbres), 29 (~ *ó bos) | -# Th 62 | márké, 
-é Na 44; Ph 42 | -é Ni 107 | -è B 24. 

! Dérivé de 'laie'; v. not. 186, A (et note 
pour la question étymologique). FEW 16, 438b 
*LAIDA: fr. layer une forêt ‘faire une laie (dans 
une forêt)” (dp. Cotgr 1611), Mons naïer [non 
relevé par ГЕН], pic. layer, etc.; sous 16, 593a 
NAET: liég. nåyî ‘tracer des laies’, Mons naler, 
avec n. 1 proposant de supprimer les formes en 
n- de l'article *LAIDA. V. encore BALLE *nayi 
‘layer’ (*lés gardes ont n. lès pócions), CARL? 
*nayí; BALLE, CARL? *nayádje. — Pour ‘faire 
les laies', v. not. 186. 

2 Comme dans le cas précédent, le verbe 
doit probablement s'analyser comme un 
dérivé du substantif (celui-ci étant lui-méme 
dérivé d'un verbe dont le sens de base est 
‘écarter, séparer’); v. not. 186, B. On l'ajou- 
tera FEW 17, 75a *SKAIDAN. Pour ‘faire les 
th., *ch.', v. not. 186. — En marge de la q.: 
*cháyez-v' 'rangez-vous' Ma 750; *chéyoz-v' 

B 11; v. aussi ALW 3, 72b 'le temps' *s' 
cháye 's'éclaircit', ‘le brouillard! “si cháye 

‘se dissipe’, à B 16. Comparer encore 
*héy'néte ‘gain, profit’ (composé de *héye et 
de "nette'); É. LEGROS, DW 12, 135-140. 

3 V. not. 186, C (et note); ibid. pour ‘faire 
les *f.'. 

^ V. not. 186, F (et note). 
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? Précision: au son de la voix d'un compère 
qui, sur le versant opposé, dirige. Comparer le 
t. suivant. — Étymologie? 

€ Précision: partager en mettant des jalons 
B 732; “on cóle an criyant d'dins lès bwés 
B 30. — Étymologie? 

7 Précision: verbe général pour l'estimation 
de surface, soit à l'oeil, soit au pas. — De 
*diésse, f., "enjambée servant à mesurer'; à rap- 
procher de afr. mfr. destre ‘mesure de longueur? 
et de apr. destrar ‘arpenter’, FEW 3, 61b DEX- 
TANS. V., vol. ultér., MESURER A L'ENJAMBÉE. 

* En outre à To 99, oü il n'y a pas de bois, 
*déswavrer se dit à propos des prairies. 

? Précisions: jalonner B 5; jalonner puis 
creuser un fossé de démarcation et planter des 
*masses ['bornes'] à chaque coin Ma 40. 

19 Précision: «pour une virée en vue de sa 
coupe, délimiter au moyen de jalons surmontés 
d'un mouchoir ou d'un gazon, puis coupe à 
gauche et à droite» D ‘129. 

" Plus souvent pour évaluer le volume de 
bois coupé (mesuré en 'cordes' 'stéres"). 

2 Donné comme synonyme de *пауѓ; en 
fait, marquer les arbres à abattre. Comp. BALLE 
*mártéler ‘marquer du marteau. de. forestier 
(des lots d'arbres)"; *mártau ‘marteau de garde 
forestier’; *fé in m. ‘marquer les arbres à abat- 
tre dans l’entaille annuelle” (synon. *fé laban- 
don).— À l'inverse *fé lès martias *marquer les 
réserves' Ph 86. Dans l'un de ces sens *baliver 
Ne 63. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

J.-M. P. renvoie à Jean-Marie Pierret, que 
nous remercions de sa lecture attentive. 

P. 27, n. 9. Pour le type *cléne en chestro- 
laïs, v. DASNOY 106 claine [*clin.ne]; à Ne 33, 
le type est connu au sens ‘laitier’ (fichier 
R. Mouzon); à Ne 47, au sens 'scorie broyée'. 
(J.-M. P.) — Ces sens reparaitront dans un vol. 

ultérieur. 
P. 45, n. 10. Ajouter pour Ne 33, *choür 

'source; spécialement, source intermittente; — 

endroit rendu marécageux par la présence 
d'une source' (fichier R. Mouzon) (J.-M. P.). 

P. 60, n. 9. Pour *dache, v. aussi BaldÉtym. 1, 
29 (J.-M. Pi 

P. 75, n. 19. Ajouter Ne 47 *panse du vatche 
‘fondrière’ (J.-M. Pi 

P. 81b, types A 4 et B. En outre, à la q. 1521 
«terrain broussailleux, inculte»: 'des' bokle 
To 24; -ó- To 28; -é To 7; -é To 13; — 'des' hay 
B 27; Ne 15 (h. а bwè *taillis'), 26; (Л)йу 
Ne 63 (dans les bois); ay B 22 (ou ayèt), 24 
(en forét, bois qui pousse à l'abandon); 'une' 
èy Ne 49. 

P. 111, n. 2. Ajouter Ne 47 *oriére ‘lisière du 

bois’ (J.-M. P.). 
P. 173b, ADD., 1. *héyon 'écorce que l'on 

détache en une fois”, *héron est dérivé de *héyf 
‘écarter, séparer”: le mot est à classer FEW 17, 
75a *SKAIDAN. 

P. 268, n. 10. À Ne 47, les formes prun 

(A V) et pruñë (v. aussi p. 273b) sont des 
gallicismes d'enquête. On emploie b(i)lós et ` 
b(i)lósyé. De même, rénklót (p. 275a). А Ne 33, 
præn (comparer prèn sous À УШ a) ou byók, 
dans le fichier R. Mouzon (J.-M. Pi 

P. 301, n. 5. Le sens 'grain de raisin' s'est 

développé à partir du sens ‘bille’; ni le fr. pop. 
chique (de tabac) ni le liégeois *tchike ‘bonbon 
sucré’ ne doivent être invoqués (J.-M. P.). 

P. 332, n. 27. Un examen approfondi de ces 
mentions permettrait sans doute d'évoquer 
un rapprochement avec les formes rangées 
FEW 8, 505 *PILŪCARE. V. les notes 28-30. 

P. 352, n. 37. Lire: Comparer «poi-à-grive, 
sorbier» (O. VERLINDEN, «Vocabulaire dés noms 
d'fleurs à Mons >, Éd. du Ropieur, 1906) vs 
«pois à grive, sorbe» (G. DELPORTE, Essai 
d'un vocabulaire patois-montois de noms de 
plantes, ms, MVW, 1933). 

P. 352, n. 40. En rapport avec gasc. bré 
‘aubépine’, d'origine préromane (FEW 21, 99b) 
(J.-M. P.)? 

P. 370, n. 19. Ajouter 'chátain': katé A 60. 
P. 371, n. 28. Le type *carote (du sapin) est 

en usage à Ne 47 (J.-M. Р.). 
P. 372, n. 47. Ajouter : ou 823b CoccuM. 



L'index des formes a été effectué comme dans les volumes 8 et 15. Comme il se double d'un index étymologique, 
on mentionne habituellement les formes réelles (en italique) plutôt que les types (en romain). On indique par «top.» 
les formes relevées comme toponymes. Ce premier index comprend aussi, en petites capitales, les intitulés des noti- 
ces ainsi qu'une rubrique ETHNOGRAPHIE. -- L'index étymologique est suivi, pour les mots d'origine inconnue ou 
incertaine, de la liste des adresses des volumes 21 à 23 du FEW. 

abachi 189b 
abandon (fé l'~) 515b; abandonné; 

v. terrain 

abardachi 310a 
abassener 310b 
abattre 310a, 471a; abateür 4716 
дре, âbe, übre; v. arbre 
übéspine 406a 
abime 52b 
abôkiè (s'—) 78a 
abon wë 481b 
ABONDANCE (tomber en ~) (99) 249; 

type 250b 
aborner 483a, 514b; abórnumint (fé 

l'~) 514b 
abot'ner (s'=) 196b 
about; v. chemin 
abreuvoir; -ière 59a 
abrunké 78а 
abume 51a, 52b 
acins (I'—) (top.) 83b 
acléri 503a; aclérichédje, -hèdje 113ab 
acliboter 313a 

acot'mint 137b 
acoulin(s) 37a, 68b 
acrólemint 35b; астоіей 71b; acro- 

léy 78b 
adjá 82a; — épais a. 86a 
adjáje 23b, adjáse 24a 
adréce 124a; — v. passeau, voie 
adriglèt (pr. 3 pp.) 248a 
adüjt (s'—-) 54a; adüjwe, -df- 53a, 

(top.) 54a 

afagni, afégnt 63ab 
aflouté 68а 
afoncé 77a; v. aussi enfoncer 
aforét 80b, 81a 
afourner (s'—) 78a 

afowéye 494a 
agace; v. bois, bonbon, boyau, bren, 

chite 
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agaise, agâhe, -je, -дје, -áse, agau- 
che, agá, -ô... 20a, 23ab, 24ab; 

— rouge a., blanke a. 24b; — v. 
biete 

agloumié 175b 
aglüjwé, -grá- 53a 
âgna 348b 
agóje, v. agaise 
agolina 49a, 53a; -iner 50a, 54a 
agordjwé 53a 
agóse, v, agaise 
agoüjwe 53a 
agoulwé 53a, (top.) 54a 
agoustant 223b; -óle 223b 
agréle 427b 
agritcht 129b 
agrus'lét (pr. 3 pp.) 248b 
aguéje, -é-, -ése, -éye, v. agaise 
agufjwè 53a 
ahan 68b 
ühemince 98b 
âhtres, db fire: (top.) 20b 
ah'léye 490b 
äh'lîres, v. âhires 
ahoté 77a 
ahourté 244a 
ahoyèt (pr. 3 pp.) 248a 
aiguille de sapin 363a 
AIRELLE (151) 395; type 399a 
Aisne (top.) 39a 
aladje; v. chemin 
albute 457b 
âlé, -ia 315b, 493a 
alier, ali 352a; v. pétche; alisier, 

al'hí, alidji 352a 
aliéte 82a 
allage dedans 36a; — aller; en а. 38b; se 

laisser a. 38b; a. au (plus) court 
123a, 125b; a. au droit 125b; a. de 
travers le champ 125b; a. è scole à 

Ronhf 1092; a. su valéye 29b 

aló, á- 83b, 86a, 105b, 442b; — 
bréyanke a. 443b; — aló d'épines 
89b; aloter 505b 

álon 315b 
altesse, prune d'a. 268a, 270b 
AMANDE (80) 208; type 206a, 208a 

amande, å- 290b, v. dmon.ne; amandi, 

å- 294b, 416a, v. âmon ni 

amarachi 76b; amaré 76b 
ambre 290a; ambri, -iyer, ambi 294a 
améder 505b 

áme-di-spine 406a 
amer 208a 
атейғ 195b 

aminde 208a 

атоп.пе, ámonde, 4-, ämontche, 
ümwin.ne 290b, 398a, 411b; — 

rotchés ámon.nes 293b; ámonéte 
290b; ámon.ní, -ónt, -ount, âmondi, 

-ti, dmoni, dmwin.ni 294b, 295a, 

411b, 416a; émontre 290b; — noire 

ümounire 411b; cohye d'â. 296b 
атре, -be 290a; атрї, -ier 294a; ampo- 

gne, -ougne, -on.ne, amproune , amp- 
wéne 290ab; — mûre ampoñne 411b; 

ampon.nié, -ônî, -ongné, -ougné, 
amprouniè, ampwèni 294ab 

ancré 77 

andouzoü 54b 
anjance S11b 
aoger 85b; aogerie 85b; «aoucherie» 

84b 
aoüt; v. biloke 
apiète 429b 
aplovèt (pr. 2 pp.) 248a 
apport 198b 
âr 429b 
arachf 76b 
arape (qu'—) 252b 

aräyéye (adj. f.) 145b 
arayi 77b 
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ürbe, arbe, v. arbre 

árbéspine 406a 
ARBRE (54) 149; type 87a, 150ab, 

161a; — a. coupé sur téte 508a; a. 
fruitier 205b; a. staloné 508b; — a. à 

/ de cerises 277a, 278b; a. a faw 

357b; a. à fruits 205a; a. à gakes 
309a; a. à / aux grives 348b; a. di 
mirabéles 275b; a. à / aux müres 
416a; a. à néfles 342b; a. aux noi- 
settes 377b; a. à pêches 281b; a. dü 
pékét 406b; a. à pétches 348b; a. 
aux pois-de.champaines 348b; a. di 
pôzission 510b; a. à prunelles 404b; 

a. à prunes 274ab; a. à puns 259a; 
a. de rapport 205b; a.-dü-spine 
406a; a. à téte 508a; — v. char, chite, 
corps, gros, masse, tête 

ARBRE TÉTARD (185) 507; type 508b 
arcéle, -chéle, -iéle 449a, 496b; 

archèlète 498b 
árdeure 449a, 496b; ârdéye 449a, 

496b; ardéyon 498b 
árdi-frin.ne 347b 
árdispéne 406a 
árdjeules 496b 
ardjile 19b 
ardoise. 24a 
arédjemint 252b 
arètè 78a 
arets 145a 
argenté; v. sapin 
argilas (adj.) 21a; — ARGILE (2) 19; 

type 19ab; — blanche a; forte a.; 
franche a.; grise a.; jaune a.; rouge 
a.; verte a. 20b, 21a; argileux 21a; 

-ier 20b; -ière (aussi top.) 20b 
arguiye, fue, -ile, v. argile 
ariglèt (pr. 3 pp.) 248a 
arjéron, -éron 20b, 25b 
arlicoter 253b; arlochí 189b, 253b 
aroki TTb 
arôle 427a 
arpente 511b; v. ligne 
arracher 480b; -ée; -iére 153b 
arréter 505b 
dri 496a 
ártu 98b 
arzèye, -éye, -iye, â-... 19a; arzëyeñs, 

-iyeñs 21a; arzèyt 20b, árzis (top) 
20b 

arék 366a 
ascape (à ~) 168a 
asclérci 113a 
ascouvièt 177à 
asplati 512a 
asse 356b 
assonke 66a; Ze" 66a; -? 68b 
assotir (que pour -) 250b; assotisse 

(qu'—) 250b 
assourder 45b 

astantche 61b; — astántche dé rèw 

56b; astantchi 77b 

asto(ke) 103b; astoker 103b; -éye 
100b 

astréles 104b 

atasst (s'—) 77b 

atayt 76b 
atchi 480b; аісћей 471b 

ate 357a 

AUBÉPINE (154) 405 

aubricotéye; v. prune 

auneau 352b 

Autriche; v. pin 
ауй 29a; — en aval 249b; avalèy 

38a, -éye 132a 
avancer 228a, 232a; -ée 229b 

avant 48а; avanteñre 48b 

avatchi (s'—) 77b 

AVELINE (145) 380 

AVORTONS (de fruits) (96) 237; type 
238a; avourté 244a 

awatron 238a 

awéroker 310b 

awoté 77a 

aye, дуе 81b, 93b, v. haie; v. rainen 
d'ayes; ayéte 82a 

ayich, ayis”.… 49a, 50b 
ayóbe 427b 
âze 427b, 431a 
babagne 68b 
bábe, v. barbe 
bachener, bahener 310a 

bachi 189b 
baguéte di só 497a 
baheüre A8b 

bahot 360b, 368a, 383a; -ote 368a, 
382a, 468a 

bahou 183a 

baie 395b; noire b. 415b 

balancer 189b, 253b 

balas” 276 

balé (adj.) 246a 
baliver 515b 
balochi 253b 
balokia 316a 
ban d' pire 28b 
banal; v. terrain 
bänbän, v. bonbon 
bankète 137b 

banses (à ~) 249b; bans 'li, v. saus 
barbe 155a, 363a, 382a; v. groseille, 

noix 
bârbisse 380b 
barbou 70b 
barbizot, -izéte 391a, 391a; barbu 

391a 

barbüse; v. noix 

bardache, -ahe 165b, 315a, bardou- 
che 315b; bardachi, -ahf, -douhi, 

-chi 310a 
bardouhe 380ab 

barloker 312b 
baroké 316a; -er 310b 
barométre, baronéte 369a 

baron 333a; -опї, -ount, -onier 335a 
bas, basse (adj.) 48a; — v. chemin, 

pied, pré, voie, ruelle; bas (s.m.) 

du mont 316; basse (sf) 57a, 
511b, 512a, 513a; basséye, -éye 
29а, (top) 29b; bassire, -êre 29b 

bassener 310a 

bassin, -ène 57a 
bassé 514a 
bastárdé 310b 
baston, v. bâton; bastorner, v. bâton- 

ner 
batante (adj. f.) 145b 
bátarde (adj. f.) 226b 
bate 1. (s. f.) 55a, 424a, 511b; bate 2. 

(v) 309b, 4816; — bat-le-beurre 
74b; bati, -é 96a; batire 21b 

bâton 315b; lancer un b. 311а; 

bátonner 310b, 312b 
Batte (top.) 39b 
bayár 4956 
bayó 57a 
bayon 316a 
beau, belle; v. coup, hé; bébé 369a; 

bébéle 372b; v. belle (s. f.) 
bébédot 391a 
bédot 391a; bédéye 391a 
bédouye, -oule, bédrouye, -oule 65b; 

bédar. 68a, bédrake 68a 
bèk. -é- 41b 
bélétes (top.) 421a; bêleü (top.) 420b 
belle de Louvain 270b; b. de Paris 

303b 
beloce, v. biloke 
bénédiction (à ~) 232b; béni; v. pain 
beoule 417b; -ier 417b 
bèrbi 391a; bérbijote 391a; -izete 

369a, 391a; -izon 391a; -izot 
391a 

bérdache 65b; -er 68a; -ant 68a 
bérdáhyer, -dachf, -dóchi 310a 
bérdjó 315b 
bérd(r)ouye, -oule 65ab; bérdouye- 

rive 68a; bèrdouyeñs 69a 
BERGE (18) 55 
bérih 95b, 98b, (top.) 97b 
bérlandje (pr. 3 ps.) 255b 
bérlicoupéte 168b 
bérnate 68b; bérnatchi 78b 
bérne (aussi fr. loc.) 110a, 139b 
Berwinne (top.) 43b 

bétchéte 167b, 214b, 505b; bè- 
tchowe (s£.) 271a 

bêtes (à -) 250a 

beuchon, v. buisson 
beucheron, v. bücheron 
beüja 216b 
beükin 490b; beükine 490b, 491a 



INDEX DES FORMES 519 

beurbizéte, v. bér- 
beüre 159b, 160a 
beuye 313a; beuyi 230b, 310b; beuyite 

(adj. f.) 229b; beuyon 313a, 316a; 
béve (eau de —) 43a 

Beyne-Heusay (top.) 464a 
bèyôle, -oûle 417b; bëyólt (top.) 420b 
bí, bié 41b, 42b, 138a, 139b 
biale 417b 
bié, v. bí 
bien; v. goüter, savourer 
biéne 108b 
bièrdji 391b 
biète d'aguése 24b 
bigner S14b 
bigorgne, bigôgne, -orne 161a, 165a, 

487b 
biké 61b 
bikincorne 145b 
bilanjt 253b 
bile 443b; bilisse, -iche 449b, 497a; 

bilissiére 453b 
biler 183b; bîlé 184a; bilédje 185a; 

bileüre 185a; bileüs 185a 
bil'ki 274a 
billot 320b 
biloce 267b, v. biloke; bilocié 274a 
bilochi 253b 
bilóde (top.) 120a 
bi(l)oke 267b, (top.) 274b; — crotée 

b. 270a; b. d'aoüt 271a; b. de 
chien 270a, 401a; b. de curé 
269b; b. de Louvain 270b; b. 

de Madeleine 271a; b. de pour- 
ceau 270a; b. de regain 270b; b. 
di sint Lambèrt 274b; bilokí, 
bil kt, biokf, biyok'lt 274a, 404b; 
— b. d' priyésses 275a 

bilóte 443b 
biloüde 490b 
Бі 453b 
bin-d'-bédot 391a 
bioke, v. biloke 
bióle 417b; biolétes (top.) 421a; bio- 

leh (top) 420b; biólis' 478b, 
(top.) 420b 

biscornu 143b 
bisóts (pl.) 491b 
bissin 73b 
bite de chat 391a 
bitér 288a 
biviér 142b 

biyéte 443b, 449b 
biyoke 267b 
biyóle, -ойіе 4176; biyólt 419a 
biyót 316a 
biy'tí 453b 
blame (à ~) 250b 
blanc, -che (adj); — v. agaise, 

argile, bois, bór, épine, groseille, 
peuplier, sapin, saus 

blanzí 348a; blanziére, -iére 344b, 
351a; 

bléfe de chien (à -) 250a 

bléke 229a; devenir ~ 231b 
blesser (se —) 232a; blessée 229b 

BLETTE (92) 228; blèt(e) type 229a, 

285a, blétche 229a, blésse 230a, 
v. bléke; devenir blet 231b; blè- 
téye 229a; blétin 230a; blettier 

289b 
BLETTIR (93) 231; type 231a 
bleu; v. pierre, semaine 
bliti, v. blettir 

bloc du pire 28b 
bloce 267b, v. biloke; Ыосї, -iè 274a 
blokia 316b 
bo, v. bois; — v. plante-dè-bos, taye-ós- 

bos 

bóbe, v. barbe 
bobon 208b, 411b, v. bonbon; bobone 

413a 

bocáje 81b; bochét 81a, 91a; boch'lèt 
81b; bóch'ton 91a 

boche, v. bosse 

bôchis”, -jis 69а, 71a 
bochu (adj.) 144b, v. bossu 
bodé 188a 
bodje 85a, 103a, 160a, 162a; bodjet 

162a; bodjéye 84a 
bo.éye 100b, 107b, v. bowéye 
bôguiè 79b 
bohéte 508a; boheu 182b; boheté 

182b; bohé(ye), -éye 84a, 89b, 
91b, 106a, 387a; boh'té 85b, 
385a; bohote 183a, 368a, 508а; 
bohoté 507b 

bóhion 387a 

bohîye 100a 
BOIS (27) 80; (55) 151; type 87a, 

152a, 161a, 316b, 385a, 420a, 
444a, 511b, (top.) 81a; — blanc b. 

361b, 419b, 429b, 436a, 437b, 
440a, 487b; blanc b., b. blanc 
433b; chaud b. 427b; épais b. 
86a; flérant b. 279a; grand b. 
80a; noir b.; b. puant 430a, rond 

b. 491a; — b. d'agace 429b; bois 
de bouchon 365b; b. de boufa 
457b; b. de bouhéte 457b; b. d' 
broke 430a; b. de champaines 
348b; b. de coq 427b, 431a; b. de 

cuiller 427b; b. d' curé 423b; 
bois sans  ècorche | 487b; 
b. de geline 427b; b. d'ôr 433b; 
b. d'orme 434b; b. d'ourîre 111b; 

b. d'osiers 453b; b. d’ pétió 393b; 
b. de poule (poye) 427b, 431a; b. 
dés rotches (top.) 28a; b. à sabots 
431a; b. de sifflets 348b; b. de 
tron.neu (top.) 441b; b. de trota 
279b, 457b; — v. carré, cerisier, 

char, fourré, garde, groseille, 

hopé, masse, massif, piérot, 
plante-, saus, taille, tch`fô, warde 

BOIS PELARD (178) 484; pelard b., b. 

pelard 484b; pelé b., b. pelé 484b; 

petit b. 81b, 91a 
boisson; boissonnage; -is, v. buiss- 
bóje 1 181b 
bóje 2, -is' 65a, 69а, 71a 
bojétes 491a 
bokét 82a, 83a, v. bosquet; bok'lèt 

81b, 82b, 91a; bokijyon 89b, 
471a 

bola 50а; bolant 49a; boléye, boléye 

66b, 105b 
bóle 419a; -éte 419b 
bolédjf; v. fagot 

bolemint 35a 
bôli 419a, (top. 420b; bólia 419b 
bóme 59a 
bon, bonne (adj. ou adv.); v. épine, 

étre, goüter, pommier, savourer, 
sembler, train; — b. à code 389a; 

b. à crohf 389a 

bonbon 208b, 344b, 360a, 411b, 
434b, 460a; — b. gayéte 175a; — b. 
d'agace 175a; b. d'épine 409a 

bon-Dieu; v. pain 
bór 387a; blanc-b. 161a, 429b; neür- 

bór 161a 
bórbi 70a, v. bourbier; borbote 55a; 

borbou 70b 

bord 55a, 111a, 135a; bordure 55a, 
111a, 135a; — bordure de ronces 

109a 

bordon 161a 

bóre 159b, 180b; bora 55b; bóré 

161a; bóré 181b, 182b; bóru 182b 
borne 511b; borner 514b 
bórsülé 385a 

bóse(s) 65a 

BOSQUET (29) 81; type (boskèt, bokèt, 
-tchèt) 81a, (top) 82b, 472a; — v. 
ducace; boscáye; -ayon 81b; bos- 
kedje; boskétia 81a, 471b; boskèyeü 

471b; bóskió 81b; boskiyádje 81b; 
boskiyon 471a 

bosse 32b, 130b, 135a, 147b; — bos- 

ses et cabosses 148a; b. et fonds, 

fonceaux 148a; b. et fosses, fosses 
et b. 147b; b. et trous 147b; bos- 

selé 144b; bosselé; роѕѕіейѕе (adj. 
fj; bossu 144b, 187a, 250b 

bósse 511b, 512a, 513a; bósser 514a 

bossét 84a, 100b; — gras b. 107a; — b. 
d' gade 100b; b. d' wéde 100b; bos- 

sète 100b, 107a, 444a; bossine 444a 

bo(s)tió 81b, v. bosquet 
bori 182b 
boton 198a 

bêton 315b, v. bâton 
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botte 105b, 490b; boter 503a; boté 
490b 

bou 152a 

bon 419a 
bouc; v. r'laye 
bouchi 310b 

bouchis” 89b, 92a; bouch'nédje(s) 
92b; bouch'nét 101b; bouch'néye 
101b; bouch'nis' 92a; bouchon 

88b, 92a, 103b, 365b, v. buisson; 
— v. bois 

boudin 369a 
` boudje 160a; bo(u)djéye 100b 
boudjon 470b 
BOUE (22) 64; type 69a 
BOUEUX (23) 69 
boufa; v. bois; boufli 430a, 457b 
bouger (v. i.) 198b; b. l'écale 330a 
bougnét 23b 
bougnou 61a 
bouhédje 81b; bouhéye 91a, 100a; bou- 

héte 489a; — v. bois; bouheteü 473b; 

bouhí 310b; bouhion 88a, 89b; bou- 

hire 90a; bouhis^ 89b; bouh'nédje 
90a, 92b; bouh'nis”, -chnis 90a, 
92a, 101; bouhon 88a; 92a 

bouhote 100b, 382a 
bouillant (adj); v. trou; en bouillant 

50b; bouillant (s. m.) 45a, 49a; 
bouillon 47а, 49a; bouillonner 50b 

рои fue 100b, v. bowéye 
boukét 83a, v. bouquet 
bouladje 35a 
boulasse 68a 
boule 1. 369a, 395b; — b. dé góme 

175b; bouler 36b, 37b; boulemint 

35a 
boule 2 417b, 419a, 430b; BOULEAU 

(158) 417; type (boülé, -lia, 

bouló) 419b; boulet 417a; -ette 
417a; boulier, boülf 419a, 430b; 
boulis (top.). 420b; boüloü (top) 
420b 

boule(s) 65a; boulasse 68a; bouleuy 

(adj.) 69a; boulicatches 73b; bou- 
lis” (adj) 69a; boulis” (s. mi 
-isse (s. f.) 65a, 71a 

BOUQUET D'ARBRES (30) 83; bouquet 
105b; — b. d'épines 89b 

boür 419a 
boura 55b 
bourbe 65b; BOURBIER (24) 70; type 

65b, 70a; boürbtre 70b; bourbis 
70b; bourboü 55а 

bourdaine 430a 
bourdon 315b; bourdoné 187a 
boüre 1 159b 
boüre 2 180b 
bourgeon 198b; BOURGEONNENT (les 

arbres) (74) 196; type 196a 
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bouriker 230b; bouritche, -ike (adj. 

et s.) 229b, 230b 
bourote, burute 146a 
bourrée 105b, 489a, 493a 

boursaye(s) 92a, v. broussailles 
boüru 182b 
boüse(s) 65a 
Бо(и)ѕѕёуе, -îye 100b; boussére (top.) 

91a; bous'nadje, bouf- 101b, v. 
buissonnage 

boussó 449b 
bout 217a 

boutchét 83a, v. bosquet 
bouteille 285a; -eillette 286b 
bouter 195a, 196b, 198a; bout'ner 

196a 
boutió 490b 

bouton 198a, 344a; — rouge b. 344a; 
— b. de grives 344a; b. de lacs 
344a; b. de «tenderie» 344a; bou- 

tonner 196a 
boutou 460b 

bouweus 69a 
bouwéye 100b, v. bowéye 
bouye 1 146a, 146b; bouyote 148b 
bouye 2 419a; bouyèt 419b 
bouyou 49а, 51a; à bouyô (top.) 50a 
bouzéts 108b 
bouzin 67b 

bowe, -д- 57a 

bowéye, -éye, boy- 84a, 100b, 107b 
boyau d'agace 175a 
boyou 51a 

bracelet 483à 
brader 233a, 235b 
brak'ner 310b 
brámint 251a 
BRANCHE (59) 162; type 162a, 164a, 

420a, 502a — branke dé nwazié 
496b; brantchih (pr. 3 ps.) 143a; 
brantchou 165a 

bráni 235b 
branzi 348a; branziére 346a, 348a 
bras; quatre b. 142b; — v. char; bras- 

sée 105b, 490b; brassine 73b 
brebisette 372a, v. bérbi- 
brébwé 348b 
bréche 37a 
bréchi 70a; bréchant 69b 

bréke 65a 
bréle 55b, 135a 
bren d'agace 175a; b. de colar 175a; 

b. de coucou 175a, b. d' diále 

176b 
brére 176a 
breu 64b 
breuston 242a 

breuwe 396b; breuwt 398b 

bréyanke; v. aló 
briblé 250b 

brich'lé 70a; brich'lant 69b 
bricole 346b 

brigá 62a 
brigadin 73b 
brigó 487b 
brimbéle 398a 
brin, v. bren 
bringoné 316a 
brique; v. terre 
briser 330a; brisé, -ée 118a 
brisseler 70a 
briyak 65a, 67b; brieus 64b; briyeü 

(top.) 67b ` 
brô(s) 64b, 68a 

brochetè 505b 
brochton 221b 
brogne 33b, 147b; à brognes 187a 
brohon 508a 

brêjis” 65a, v. bêjis 
brôke, Ze" 65a, 71a; brókiante; -iasse 

69a; brôk'leüs 69a 

broke; v. bois 
brólis^ 64b, 71a 
brombilles 93b 
brontche 420a, v. branche 
bronze 344b; -f 348a; -iére 348a; 

bronz'li 348a 

broston 216b, 238b 
brótchí 67b, 230a 
brótchant 69b 
BROU DE LA NOIX (123) 322; type 

307b, 323a, 324b 
broû(s), brou(s) 64a, 66b, 68a; — v. 

potche; brouet; -is; -age; -lis; -lier 
66b 

brouche 92a; brouch'nis' 92a 
brougnon 216b 
brouhaye(s) 92a; brouhéye 101b; brou- 

hió 89b; brouhion 86a, 101b; brou- 
his” 90b, 92a, 491b; brouh'nadje 
90b, 92b; brouh'nis* 92a 

brouh'neüse (adj. f.) 145b 
brouk 57b, 72a 

broûlf 24b, 65a 

brouscaye 1 26b, 27b 
brouscaye 2, v. broussailles 
brous'nadje 1 90b, 92b, v. broussail- 

les 
brous nadje 2 68b 
BROUSSAILLES (34) 92; type 92ab, 

brouscaye 2 92a; broussaillage 
91a, 92ab; broussailleux 93a; 

brousses 92b; broussille 101b; 
broussillon 87a, 101b; broussis 
92b; — b. de ronces 108b 

broüte 396b 
broûtia 69b 
broá,; v. passe 
brouwadje 64b; brouwét 64b, 173b, 

488b 
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brouyak 65a 
brouyante; v. gofe 
browe 64b; browis', brou- 64b, 71a 
bróye 5016 
broyer 330a 
brózi 352b; — faux brózf 352b 
brá 64b 
brugnon 271a 
brüle 73b 
brun; v. cul 
bruniot 221b 
bruskét 83b 
brustion 93a 
brutieüse (adj. f.) 145b 

bruyére; v. champ, terrain, terre 
BÜCHERON (174) 471; type 471b 
buchéte 491a; bucheteur 474b; büchier 

jus 507b 
Бисм” 89b; buchon 88b, 92a, v. 

buisson; buch'nadje(s) 92b, -ёаје 
90a 

buf 161b 
bugó 216b 
BUISSON (32) 88; type 82a, 87b, 88a, 

89a, 91b, 101b, 416a; — épais b. 
86a; — b. d'épines 89а, 108b, 416a; 
b. de ronces 108b, 416a; buissons 
remplis de ronciers 108b; — v. 
row hie". buissonnage 82a, 87b, 
101b; —épais b. 86a; — b. de ronces 
1086; b. de roncier 108b; buisson- 
née 101b; buissonnet 101b; buis- 
sonnis 87b, 101b, 108b 

buk 159b, 160a 
buloke 267b, v. biloke; bulok? 274a 
bure 159b 
burnó 413a 
burute 146a; buriteüs 145a 
buse 221a 
buskét 83b; buskédje 81b 
but” 160a 
bute 1 32b 
bute 2 405a 
bâté 45b, 50b, 74b 
buvi 59b 
bayi 230b 
buzoneye 90b 
bwache 491a 
bwáüre come in tró d'oráje; come in 

glout 52b 
bwè, v. bois; bwéch'ler, bwéh'ler; 

bwéh'ner 310b, bwéj'ner 313b; 
bwéch'lt, bwèh'li, bwèh'leñ 471a 

bwéhé 81b; bwèh tê 81a 
bwéré 490b 
bwésse ô chnoufe 173b 
cabosse; v. bosse; cabosséye 144b; 

cabossieñse (adj. f.) 144b 
cabouyu 144b 
cabus 285a 
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cacate; v. minou-cacate 
cacaye 369a 
cache 117b 
cache-avant 95b 
cacheüre 253a 
cacléne 413a; caclin 396b; caclindje, 

-inke 396b, 368b; caclindji 398b 
cacone 413a 

cadjoláye (s. £.); -èy (v.) 212b 
cafe 381b; café, -é, -ia, -ô 323a, 

381b, 468a; cafiéte 327b, 467b; 
cafiote 382a; caf'gnon 238b; 
caf'gnot 238b; cafiyan 330b; 
cafót 381b; cafote 381b; cafótin 
510b; caftr (v.) 329a 

câgnot 187a 
cahote 332b, 367b, 382a 

caillou 26a, 28a, 147b; cayó d' gavrí 
26b; — v. pomme; caillouteux 145a 

cak 229b 
cake 369a 

cakéte 237b; cakin, -égn 148b, 237b, 
240b; cakégnéte; cakelin 237b 

caklézi 399b 

calbote 180a 
calé 78a 
calefoür 142b 
calot 382b 

cambe 185a 

campió 385a 
canabrou 67a 
Canada 439a; — v. peuplier 439a 
canal 39b 
cancones 285a 

caner 67a 

canéstéle, -nis- 23b, 25b 

canivó 139b 

cankinéte 413a 

cünrwé 20b 

cantournant 144b 

caossí 147a; -eüse (adj. f.) 145b 
cape 369a, 460a, 467b 

capéle (s'-) (pr. 3 ps.) 184b; cap'lè 
(part.-adj.); capelüre 185b 

caplét 384b 
cap'ner 505b 
capon 410b 
сағ; v. trin 

carbôssè 189b 
cariére 114b, 124a 

carlin 26a 
carme 421b, carne, cargne 421a; 

carnée; carnion 423b 

Caroline 365b 
carote 139a, 367a, 360b 

carré 84a; — carré de bois 91b; carré 
de ronces 108b 

CARREFOUR (51) 141; type 142b 
cartéle (se —) (pr. 3 ps.) 184b; car- 

télé 244a 

{ cascagne, -ogne 336b 
casse 1 117b 
casse 2 369a 
casser 330a; — à tout casser 250a 

cassis 139b, 286a 
castagne 336b, castëne 337a 
casténe 25b 

castélét 384b; -élot 384b 

catagne 336b 
catche 188b 
cate; v. paveu 
caténe 413a 
cateléne 415a; Catherine; v. sainte C. 
cat'lét 384b; -ot 84a 
catin 337a, 368b; catin.ne 337a 

câtrer 505b 
catrinète 413a 
cava 326a, 467b 

cavée 33b, 119a, cavèy 182b; cavain 

33b, (top.) 34a; cavagne 119a, 
129a 

cawote, -oûte 332b, 367b 

cawrt 378b 

câye 369a 
cayebote 173b, 484b, 486b, 491b, 

495b; cayeboter 173b 
cayét 306b; — p'tit c. 239a; cayèti 

308b; cay'tríe 239a 
cayó 25b, v. caillou; — v. voie; cayo- 

tâdje 26b; cayoteñs 145a 
cayolin 21b 
cayote 367b 
céke 491b 

cèlihe, -je 275b; celiht, -jt 276b, 277a 
cendre 27b; cendrée 27b 
CENELLE (155) 407 

CERISE (107) 275; cèréje, -ije 275a; — 

v. arbre 

CERISIER (108) 276; céréht, céréjf, - 

ЇЙ, céríizi 276ab, cèrs? 277a; — 

sauvage cerisier, c. sauvage 278b; 
— c. des bois, c. de chien, c. à pé- 
tchales 279a 

cérkéleü 473b 

chabote 180a; chaboté 182a 
chache loüde 36a; v. travayt 
cháfe 323a, 381b; chafiéte 323a, 

382a; chafiote 323b, 382a, 468a; 
chaflote 327b; chafyé 329a 

chágne 382a 
Chair 208b 
chalé 187a 
chambre 114b 
champ; c. de bruyère 96b; c. d'osiers 

453b; — v. aller 

champaine; v. arbre, bois, pèkèt, pé- 
tche, pois, troche 

chancre 181b, 188ab; chancreux 

182b; chancru 187b 
«CHANTOIR» (17) 52; type 52a 
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chapin 361a 
chaponner 506b 
chappe 383b 
char 500a; c. aux arbres; c. aux bois; 

c. à bras; c. de charron; c. à longe; 
c. à malbrouk; c. à queue 500a 

CHARGÉ (de fruits) (97) 245; chargé 
69a, 177b, 245a 

CHARME (159) 421; type 421b; char- 
meau 423a; -ine 423a; charne 

421a; -eau 421a; -elle; -ellier 421b 
charral 120b; charreau 501b; char- 

riant; v. ronce; charron; chartil-403b 
chasse; v. garde 
chat 391b; — v. bite, queue, tête 

CHÂTAIGNE (127) 336; type 336a, 
337a, 338b, 368b, 413a; châtain 

336a, 338b, 368b 
CHÂTAIGNIER (128) 338; type 338a 
chate; v. terrain 
château 386b 
CHATON DE NOISETIER (149) 390 
chat-queue 391a 
chaud 444a; — v. bois 
CHAUSSÉE (42) 117; type 118a 

chava 381b 
chavée 33b, 34a, 119a, 140b, (top.) 

120a; chavia 33b, 34a, 42a, 137b, 
139b 

chaye 24a; chayéte (adj. f.) 388a 
cháye, -à- 511a; cháyéye 113a; cháy 

114a; si chüyer 514b 
chef 513b 
chéfe 323a, 327b, 381b, 467b; ché- 

fion 323a; chéfyi 328b 
chéltjt 277a 
CHEMIN (41) 114; type 114a, 117a, 

120b, 141a; — bas c. 119a; CHEMIN 
CREUX (43) 119; creux c. 119b; c. 
croisé 142b; c. encaissé; c. enclavé; 

faux c: fond су profond c., c. pro- 

fond 119b; à la parfond c. 48b; 
c. raccourci 124a; c. renfoncé 119b, 
c. renterré 119b; — с. d'about 124b; 
c. d'aladje 117a c. d' comune 117a; 
c. au court 124a; с. d' fiér 117a; c. 
de racourche 124a; c. de traverse 
123b; — v. cwin; — c. qui coupe au 
court; c. tapant ô cou 124b; — qua- 
tre c. 142b, trois c. 142b 

CHÉNE (134) 353; type 353a, 354a; 
chéneau. 104b, 354a; — v. pomme: 
chénis 354b 

chèréjt, cherijt 276b, chér si 277a 
chéte (s'—) (pr. 3 ps); chètéle (s'—) 

(14) 184b 
cheügnon 457b 
cheü fre 139b 
cheüpléyes (à ~) 249b 
cheüre 253a, 311a, 322b 

cheuvéye 119a 

cheuyét (pr. 3 pp.) 248a 
cheval 380a; — v. couille, gaye, gro- 

seille, prune, téte 
chéve 194b 
chévéye 119a, 132b, (top.) 120a 

chéye, -é- 510b, 511a; chéyi, -er 

514a; chéyoz-v' (imp. 2 pp.) 514b 
chi 21b 
chicoréye 183a 
chien 399b; — v. biloke, bléfe, ceri- 

sier, framboise, prune, raisin, téte 
chier dessus (à ~) 250a 
Chiers (top.) 39a 

chièr sê 277a 
chinièle 409a 

chin.ne 354a 
chinon 87b, 89b, 112b 

chirer (se ~) 184b; chiróder 38a 
chisse, -iste 24a 

chite; — c. d'agace; c. d'óbe 175a; 
chita 239b; chitéye, -àye 36a; chi- 
ter 38b, 244a 

chive-chovéye (à ~) 249b 
chlóner 311a 
ch'néle 409a 
chó 43b; so cho (top.), a coulant cho 

(top.) 45b 
choche 382a; chochin 363a 
chófe 323a, 327b, 381b, 467b 
choir. 38a, 247b; — c. leurs feuilles 

179a; faire c. 311a 
choke 82b, 89a, 91a, 105a, 155b; 

chokét 89a 
chorâ 139a; chorote 139a 
choür, -ей- A3b; chou 45b; (aussi 

top.); chourdiè 43b; choürter 47b 
chouflot 447b 
chovéye; w. chíve-chovéye, chupe- 

chovéye 
chovtye 420a 
chówiére 139b 
chóye 511a; chôyè 514a 
choyét (pr. 3 pp.) 248a 
chroler 233a 
chto 100b 

chuflét 447b 
chünon 457 
chupe-chovéye (à ~) 251a 

chur 225a 
chwace, -che, chwéce, -che 171a, 

173b; chwarchi, -сї, chwérchi, -cî 
479a 

chyava 323a 
cièr ef 277a 
cija 481a 
CIME (60) 167; type 167b; cimer 

505b 
ctr 149a 

ciz'ler 503a 

clâ d’ claw'con 395b 
cladasse 25b (et top.) 
cladjots 109b 
claion 315b 
clair 112a; CLAIRIERE (40) et type 

112; clariate 112b; v. clér- 

clapa 62a, 68a 
clape 165b 
clapis” 24b 
claw'gon; v. clâ 

cléne 26a, cliène 27a 

clépér 316a, 320b, 484b, 491a, 495b 
-cléreñ 113a; cléria 112b; clériére, 

cléri(re) 112b; cléris' 112a; clér 'lü 
113a 

cléyon 315b 
clibot 313a 
clikin 487b 
clintcht 189b 

clipe 316a, 484b; climpé 316a; cli- 
pot 313a, 316a; clipoter 310b 

clit! 20a 
clitche 238a 

close; v. voie 
clubotia 173b 
coche 163b, 420a; — v. paquet, 

cocha 164b, 385a; cochét 385a; 
cochéte 164b, 420a 

cóche 171b 
cóchtye 117b 
coclusse 368b 
cocogne 239a 
code; v. bonne 

cógnés' 424a 
cohe, cohye 161b, 163ab; v. aussi 

cuisse — cohye d'ámounire 296b; 
cohé 164, 385a; cohéte 164b, 
190a; coheler; coheleüs; cohelou 
165a; cohis' 420a 

coin plein de ronces 108b 
coing; v. pun 
cok; v. bois 
cokâde 372a; сокак 369a 
cókas' 229b 
colar; v. bren 

cólé 514a 
coleüje 172a, 323b 
colifon 175a 
coline 139a; coliot 139a; colire 55a, 

139a 
colle 175a, 363b 
COLLINE (8) 31; type 32a 
colons; v. terre 
comioûle 344b; comioûli 348b 
commère; v. groseille 

commune (s. f.); v. chemin, voie 
con.ne 372a 
condjtre 33b 
CÓNE DE SAPIN (141) 367; cóne 369b, 

378a 
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conrer 228a 

сопгї 378a 
conrwa 20b 
contaille (se —) (pr. 3 ps.) 185a; 

contailleur 471b 
contorchié 186b, 423b 

contort 186b; contordu 186b, 423b 
cóp d' crupét 130b; c. d' goré 130b; 

c. d' trét 127b 
copale 369a 
cópe 476b, 511b; cópeür 471b 
copéte 167a, 214b, 369a, 420a; — v. 

malée 

copier 168b; copinéte 167b 
coq; v. bois, pois 
coque 370b 
cor 144b 

coral, corâ, -ó 165a 
córaye 378b 
cordeler 514b 
côre 378a, 4960; córéte 345b, 347b; 

córétt, -rétier 348a, 350b; córí 

378a; córtye 378b; córiyéte 348a 
cori lés gonhíres 95b 
córin 298b 

corince 214b 

corinthes; -inthin; -inthines 298b 
cormier 352a 
corne 369a; — à la corne 143b; — c. 

de gade 271a; — v. noix 
cornier; v. pied 

cornouille 346a; cornouiller 352a, 
379b 

coron 144b 
corote 139a 

corps d' / de l'arbre 160b; corsádje 
160b 

córti 83b 
cosse 371b, 382b, 4676; cosseau 

467b; cosselier, cos'If 457b, 459b; 
cossette 369a, 382b, 467b 

cotale 368a 
cotche 239a 

cotchét 467b 
CÔTE (46) 125; type 32a, 127a, 130b, 

467b 
côt'lîre 467b 

cou; v. chemin 

couche 163b; couchéte 1. 420a; cou- 
cheléte 165a; couch'ter 502b 

couchéte 2. 369a 
coucou 175a; — v. bren, stron 
coucougne 239a 
coüde 144b 

coudre 377b, 378a; — sauvage c., 
c. sauvage 348a; coudraille 378a; 
-elette 348a; -etier 348a; -ette 
344b, 347b; -iette 348a; -ille 
378a; COUDRIER (144) 378; type 
377b, 378ab; — sauvage c. 348a 

couille de cheval 270b; c. de moine 
270b; couillon de bélier 270b; c. 
de moine 270b 

coulant 139a; — plat c. 139a; — v. 
cho; couléte 139a; coulin 68b; 

couline 34a, 140b; coulió 140b; 

coulire 140a; coulote 140b 

coule 342b 
coülé 514a 
couméte 167b 

couoche 171b 
coulueüche 172b 

coup; d'un beau c., à grands coups 
250a 

coupe 476ab; — jeune c. 476a; — 
v. chemin, route, traverse, voie; 

couper 471a, 507b; — c. au court 
123a, 125a 

coupet 167b; coupette 167a, 372b, 
505b; — à la c. du terne 30b; cou- 
peron 506a 

coupeí d’ mur 24b 
coupier, coupi 162b, 167b; coupille 

162b, 168b; coupinette 168b 

coupier, соир? 437b 
couple 385a; coupion 385a 
courant 139a; — v. ronce; courate 

139a 

couraye 378b 
courbét 482b 

coüre 378a; coüréte 347b; cofirèti 

348a; coürf 378a; coûrtye 378b; 
cour 'léte 348a 

coüreau 1656 

coürlote 139a 
courone 167b; couroner 505a 

courot 139a; courote 139a 

court; — (adj.), v. chemin, passeau, 

route, traverse, voie; — (s. m.), 

v. aller, couper, prendre, taper 
couru 98b 

cousine 396a; -ette 396a; -ier 398b 
couteau 221b, 467b, 481a; — couteau 

à deux manches 482b; coutelière, 
coüt'lire 467b 

couvercle 324a 
COUVERT (de gomme) (63) 176; 

types couvert, -vri, -vru 176ab, 
177a, 245b; — v. endroit, hé, place, 
soüké 

couzène, co- 396b; couzinéte 396b; 

couziní, -zènié 398b 
couzíis; v. pois 
coviou 176b 
cowe di mouton 391b 

crabot 182a; crabote 146a, 147b, 
180a; -boté 182a; -boter 181b; 
-boteñs 182a; -botia 181b 

crabouyeüs 146b 
crachí 191b 

craclin 396b 
crafe 323a, 327b, 381b 
cragnote 238b 
crahète, -wéte 237b; craht 239b, 330a 
crahot 107b 

crake 185a, 206b; crakét 237b; cra- 

kéte 206b, 237a, 240b; crakin 
26a, 206b, 237b; crákinéte 413a; 
crakelin 237b; crakion, -iyon 

216b, 220a, 237b 
cranche 188b; crankieñs, crank'gneüs 

187b, 244b; crantchou 187b; crá^t- 

chih (pr. 3 ps.) 187b 
crankion 216b 
crape 299a, 369a 

crappe; v. groseille 
craquer 330a 
crásse (adj. f.) 69a; v. terre 
crasses (pl) 27b; v. pèlate 
cratche; cratchat; cratchou; crat- 

chot; cratchote 237a 

crütcheüs; crâtcheleñs 187b 

crawé 186a, 239b, 244b; crawelu 
186a; craweüs 186b; crawieu(s), 

-ейѕе 145b, 186a, 244b; crawiou 

186a; crawyi 186a 
crâwe 20a 

craya 277b 
cráye 113a 
crèche, -he, -hye 191a; crèchi 191b; 

créchou, -hou 193a 

créke (se —) (pr. 3 ps.) 185a 
créke 398a, 401a 

crékion 237b 
crène 184b 

crére 191b 

crésse 28a, 32a, 137a, v. créte; 
crésté 32a; — crésté d' rotche 28b 

crétchon 237b; crétchot 237b 
crête, crète 1 32a, 55b, 127b, 135a, 

167b, v. aussi crésse; créteau 127b 
créte 2 299a 

crètf 316a 
crètô 173a 

creü (top.) 143a, v. croix 
creuchi 191b 

CREUX (arbre) (67) 182; creux, creuse 
48a, 182b; — v. chemin, voie 

CREUX dans un arbre (66) 179; creux 
30b, 34b, 181a 

creüte 181a 
creüjéte (top.) 143a; creñh'lè (sm) 

143a 
CREVASSER (se ~) (68) 183; crever 

(se ~) 184b; -ade; -ure 185b; cre- 
veler (se —) 185b 

criblé 245b 
cricagne 98b, 126b, 129a, 132b 
cric'gnó 237b; cric'gnon 2376; 

cric'gnote, -éte 237b 
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crich? 191b 

crikèt 126b; crikète 129a, 401a 
crikion 216b 

crinkène 32a 
crinket; crinquant 129a 
crinki 186b 

cripèt 32a, 126a, 129a; cripia 129a; 

cripelote 126a 
criskéne 238a 

critchéte 237b; critchon 240b; cri- 

tchou, -oûwe 237b 

croc’ 316b 

crochon 216b; 239a 
crohî, -chi 330a; — v. bonne 

croisade; croisant 142a; croisé, -ée, 

-elé, -elée (adj.); v. chemin, voie; 

croiseau 141b; croiselade; -elant; 

-elée; -elon; -elure; -ellement 

142ab; CROISEMENT (51) 141 
CROÎTRE (71) 191; type 197b; crois- 

sié 193b; croissance 192b 
croix 141b; croisette (top.) 143a 
crokt, -tcht 330a 

crolüye 35a; croler 37b; crolô; -ей 
710; crolis' 78b 

crólé 514a 
crombí 189b 
crompíre 368a; v. ramonter 
cron 187a, 188a 

cronchu 187a croquer 505b; — cro- 
que-poux 285a 

crossète 221b 
crotale, -éle 369a 
crotchèt 1656 
cróte 191b 
crotte 369a; — c. d'oie 369a; croté 

270a; crotéye (adj. f.) 69b; — v. 
biloke; crotins 491b 

crouche 285a; crouchéte 332b; crou- 
chi 286b, 289b, 330a 

croufieüs 187a, 244b; croufiou 187a 
crouler За, 37b; erouláye 35a; crou- 

lédje 35b; croulée 36b; croulemint 
35a 

cro(u)ke (è ~) TTb 
croülé 314a 

cro(u)lis” 71a 
crounéte 167b 
croupe 125a, 128b; croupet 32a, 

96b, 126a, 128b, 135a; -ette 126a, 
128b, 167b; -elot; -elotte; eau: 
-iot 128b; croupiote 126a 

crouvi 177a; crouvou 177a 

crowu 186a; crowelu 186a 
cru 69a 
crücant 239a 
cruchi 330a; cruchéte 332b 

crüler 246b 

crupe 126a; crupét 126a; crüpelot, 
-ote 126a 

cruskéne 241a 

crwate 191b 

crwés; — v. vôye; crwéjéte (top.) 
143a; crwèj'lâre (top.) 143a 

cubwé 187a 

cuche 159b, 

165a 
cuiller; v. bois 427b 
cuisse 162b, 328b, 502a 
cul 157a, 214a; — brun cul 271b; gris 

cul 270a; roûdjes cus 271b; cu d' 
fosse 50b; cus d' pouye 147b; cul- 
poirier 264b; — v. gratte-cul; cula; 
culard; culasse; culée; culot 157a 

cumi"zbrudji 244a 
curé; v. biloke, bois 
cüt'ltre 467b 

cuvártchéye (adj. f.) 145b 
cwachí 275a 

cwade 514; — c. dé diâle 497a; 

cwad'ler 514b 

cwahi 191b 

cwán 144b 

cwárnt 345a 

cwas 512a 

cwasse (al =) (top.) 129b 

cwatia 84a 
cwéce 171a 

cwéche 1636 
cwéjant (top.) 143a 
cwéne 111a 

cwérnét (à ~) (top.) 143b; al cwèr- 

néte (top.) 143b 
cwétchi 275a 
cwin dé tch'min 143b 
cwisse 164a 
cworaye 378b 
dache 57а, dachó 60b 

daguét 98b 
dak; v. dik 
daler, v. aller 
damas 270b 
dame; v. noix 

dazin 68b 
d'bréchant 69b 
d'briyaké 70b 
d'brólé 70b 

dé-, de- (préfixe), v. aussi d', dé-, 

dès-, dis-, dus- 

débochá 473b 
déboulé 37b 
débrank'teu 502b 

débük'ler 80b 
dècafir 329a; dècaf{ljoter 329b; 

décafotage 330b, 382a 
déchédáye 131a 
déchet 239b 
déchate, -éte 130b 
décheáve 111a 

déchirer (v. 1.) 246a; déchiré 145b 

164a, 491a; cuchon 

découroner 505a 

décréker 36b, déscréker 38a; déscréké 
136b; déscrükemint 35b 

défaire 330a, 480b 
défendre 423b 

défeuillir (se -) 178a 
défoncié 77a 
déglidante (adj. f.) 131b 
déhossi 253a 
déhoter 79а 

dékédé (f) 131a; 
dékindante 131b 

dèkeuch'lè, 502b 
delavure 37a 
déle 21a 
DÉLIMITER les coupes de bois (187) 

513; délimiter 514a 
demeuré 78a; d. à hote, à rok, à sta, 

à sto(k) 78a 
demi 244a 
démon (y avoir le ~) 247b 
demusser (se ~) 178b 
déne 20a 
dependre 132a; dependée; depente 

130a 

dèplake (terre ki ~) 69a 
déplumer (se ~) 178b 
dépouiller (se ~) 178a 
deréveiller (se -) 198b 
derle 19a; dèrlè 21b 
deroncer, -iner 99b 

desbochier 474b 
dèsbrantchi 502b 
désca.oter 330a 
dèscafyf 329a; déscafioner 329b; 

déscafoter 329b 
DESCENTE (47) 130; type 130a; des- 

cendée 130a; -(е)гіе 130a, 132a; 
-ant; -ante 130a; descendre 38b, 
132a 

déschay ter 328b 
déscópeá 471b 
descorcer, dèscoñrci 479b 
déscréker, v. décré-; déscrucádje 35b 
descuissier, déscouchi, déscwéchi 

165a, 502a, 503b; descuisseter, 
déscouch' ter 165a, 502b; descuis- 
seler 165a, déscohy'ler 502b 

desfestir 5066 
desfeuiller (se ^); desfeuilleter (se —) 

178a 
désgribouler 248a; désgribouláde; 

-даје 35b 
déshágn'ter 328b 
déskeüchi 502a, v. descuissier 
déskindéye; -dréye 131ab; déskédan* 

131b 
desmonter 505b; désmonteü 473b 
déspétéle (s'—) (pr. 3 ps.) 184b 
despiner 504b 

dékinte 130b; 
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désplousst 329b 
desséchi 187b dés'seüvé 480b, dès- 

sévrè 187b 
déssinte, -ante 130b 
dessœuvrer 514a; age 513b 
dessus (en le ~) 168a; — sur le d. de 

la cóte 30b; — v. chier 
destre 515a 
desvidé 182b 
dèswôter 79a 
détruite (adj. f.) 145b 
deükion 483a 
dévaler 38a; dévalée (f.) 29a, 130a, 

132a 

devant (au ~) (s. m.) 112b 
déve 1, dève 19b 
déve 2, déwe 173a, 421b 

devenir blet 232b 
dévoléye 132a 
dèzbile (s'—) (pr. 3 ps.) 184a 
d'foncé 36a, 37a 
d'fouyi (et se ~); d'fo(u)y'ter (et se 

~) 178a 
d'grólé 37b 
d'hotchi 329b 
diable, diâbe, diâle 147b, 500a; — 

à diable, а diáme 250a, 251b; — 
v. bren, cwade, puits, stron; diá- 
medumint 251b 

dibróléye (adj. f.) 69a; dibrôtch'lfye 
(id.) 69a 

dicháfi; dichôfyt 329a; dichaf rer 329b 
dichindéye 131a; dichinte 130b 
dicréster 505b 
diéle 19b 
diésse 515a; dièstrer 514a 
Dieu; v. épine 

diéve 19b 
digá 68b 
dignésse 465b 
digue 20a, 51b, 55b, 130b 
diháfi 329a; diháf лек 329b 
dihâgn'ter, dihan'- 328b 
dihindéye 130b; dihinte 130a 
dihoupi 505a 
dihüft 328b; dihyéf ter 329a 
dik èt dak (à -) 250a 
dilâborêye (adj. f.) 69b 
dilongue (à l~) 112b 

dipindéye; dipinte 131b 
dipfter 145b 
dis chindéye, -éye 29а, 131a; dis chinte 

130b 
disboter 481b 
disbrantchi 502b 
discaft 329a; discháfi, dischéfyi, dis- 

chófie... 329a; discafioter, -scó- 
329b; discafloter 329b 

discléyi 186b 
discohi 302a; discoh'ter, discouch'ter 

502b 
discrére 192b 
discruker 36b 
discwace 171b; discwecf 479b 
dishäft, -fá- 329a 
disfafloter 329b 
disfièsti 505b 
disfoyi 178a; disfo(u)yeter 178a 
dishägn'ter 328b, 479b 
dishüfi 479b 
dishindéye 130b, diskindéye, -dréye 

131ab; diskinte 130b 
dismoussi 330a 
displok'si 329b 
disploussi 329b 
distâtchi 79b 
distiéster 505a 
distoker 79b 
distrîhî 97a 
djagléye 384b 
djáhe, -hye 23b, 24b 
djambon 328a; — d. d' djéye, d. d' 

gaye 209a 
djáse 24ab 
djaye, djéle 305b; ајауї, djèli 308a; 

djay'ti 308b 
djéne; v. terre 
djénésse 465a, djenéte 466a 
djénoüvrié 393a; djénwave 393a 
djén (à -) 249b 
djérmale 238b, 385a 
djernáyes (pa ~) 249b 
djéter 195a, 197a 
djéye 305a, 368b, 387a; djèyê 368b, 

385a, 391b; djèyf 308a 
dji 175b; djiler 175b; djiyi 175b 
djin 511b, 514b; — tirer lès djins 

512a 
dji(g)nésse 465a, djinète, dj'néte 

466a 
djinwave 393a 
djiroupéte 167b 
djivelüre 185b 
djobéte 490a, 494b 
djoc 106a 
djoglé 384b; djogléye 384b; djoglèt 

104b, 384b 
djok (à -) 80a; djoké 80a 
djokét 82a, 84a, 105b 
djóne 1 173a 
djóne 2 388b; djónichéte 228b 
djóti, djoü ti 228a 
djoá 113a; v. éreür 

ајоићіғе 97a; djouhyri 97a 
djow'ter 507b 
djugnésse 466a, djunèsse 465a 
d'labodé 69b, d'lapoté 70b 
d'laripé 70b 
d'niéte 466a 
«debrantcha» 473b 

525 

doglî 384b 
doigtillon 483a 
doké 105b; dokét 83b, 384b 
dondon; v. souke 
donner; donner comme un sourjon 

45a 
doré; v. groseille, pin 
dorét 98b 
Douglas 362b 
douke 384b 
doürson 216a 
doüve 55b, 74b 
DOUCES (pommes) (88) 223; type 

223b; — v. terre; dofcéte 224b; 
doûçeroû 224b 

doyá, doyübe 4276 
dréve 114b 
drigalét (pr. 3 pp.) 248a; drigaléye 

248b; — par drigaléyes 249a; dri- 
glé (adj.) 246a; driglèr (pr. 3 pp.) 
248a; drigléye 248b 

d'ródé (un roncis) 109a 
d'ronhf, -hiner 99b 
droit; v. aller 
drous'ner, -ssiner 217b 
dru 87a, 251a 
d'sévradje 511b 
d'tchaboté 182a 
dubrissé 70b 
dubriyakéye (adj. f.) 69a 
ducace dou boskét (top.) 82b 

dëch 224a 
duchéfyi 329a, duhéff, -ier, -heû-, 

-hi-, -hyá-, -há- 328b, 329a 
ducoh'ler 502b 
dugnasse 465b 
duhindéye 130b; duhinte 130a, dur- 

chinte 130b 
«dujoir (à ~)» (top) 54a, v. adüjwè 
dularipotée (adj. f.) 69b 
dupítéye (adj. f.) 145b 
dupréh'lée (adj. £.) 69a 
dur, dure 146a, 389a, 423b 

däre 54b 
dusbassé 514a 
dusbouch'ner 89b 
dusbrantchi 502b 
duscafiyi 329a 
düscágn'ter 328b 
düschay'ter 328b 
duschéfyf 329a 

duscohi 502a 
düsfoyi 178a 
dustruké 38a 
düve 30b 
duzbéner 503a 
d'véres (en avoir des ~) 251a 
eau 38a, 43a, 444a; — grande eau 

(top) 39b; — Eau-d'-Heure (top) 
39b; — v. filet, gár, plat, saus, trou 
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êbe 150b 
ébérdouyí 69а; s'ébérdoulf 76a 

èbôkier (s^) 79b 
èboujon 432a 
èboulaje 35a; éboulé 37b; ÉBOULE- 

MENT (10) 35, éboulemint 35a 

ÉBRANCHER (183) 502; type 502b 

ébreüwétchi, 76a 
èbrôlé 70b; ébroüler (s'—) 76a 

èbronkyi 79b 
ébrwéké (s?) 76a 
écafion, -iyon 323b, 327b, 382a; 

écaftr, -fiyt 329a; écafote 323a, 
381b, écaflote 323b; ècafoter 
329b; écafotwäre 330b 

écaille 24a, 306b, 323a, 327b; écail- 
ler 328b, 388a; écaillée (adj. f.) 
388a; écaillis 24a; écaillins- (pl.) 
24a; écaillier 309b; écaillette (adj. 
f) 388a; écayét 306b; ècayèti 
308b 

écale 323a, 325a, 327b; écalot 383b; 
ÉCALER (124) 328 

écargne 3276 
écarteler (s'—) 184b 
échancré 1836 
écharde 184b 
échayfye (adj. f.) 388b 
ÉCIMER (184) 505 
écins 176a, 363b 
éclérci 503a 
écli; éclich (s'—) (pr. 3 ps.) 185a 
ÉCORCE. (61) 171; ècôrce, ècôche, 

ècôrche.., 162b, 171ab, 323b, 383b, 
468a, 487b; — écorce moulue, mou- 
lue ё. 4882; — v. bois 

ÉCORCER (un arbre) (177) 478; type 
479a; écorçoir 482a 

écorcher 479b 
écorné 244a 
écoté 503a, 505b 
écrafe, -ófe 327b 
écraser 330a; écrase (à tout-=) 250a 
ecrauwer 80b 
écrouler 37b; écroulemant 35b; 

écro(u)lis? 71a; ècrolô 71b 

édjáhe, -áje, åse 23b, 24ab 
édoclé 84a, 384b; édok'lée 105b 
èfagnî 63a, éfougnè 64a 
éfons'ner 79а 
ÉFOURCEAU (182) 499 
égal (mal ~) 146a 

èglijwè 53a 
èglot'ner (s'—) 77a 
égolina 54a; égoliner 54a; ègoulwè 

53a 
èguíjwè 53a, (top.) 54b, ègufzwè 

49а, 54b, èguizwêr 74b 
êhoti 77a 
ёкейте 253a 

ёкешёу 503a 
ÉLAGUER (183) 502; type 503b 
él'vaje deu pichons 61b 
èmacralé 78a, 187b, 244a 
èmarassé 76b; émaré 76b 
EMBOURBÉ (26) 75a; type 76a 
emísser (s'—) 232a; émísséye (adj. f.) 

229b 
emmanché 78a 
empasteler 80a 
en (préfixe), v. aussi è-, in- 

énancré 77b 
encaissé; v. chemin; voie 

encens 363b; v. sapin 
enclavé; v. chemin 

enconfoncé 77a 

encramillé 78a 
encroulé 76b 
endroit couvert de (plein de) ronces 

108b 
ENDROIT OU L'EAU TOURNE (15) 48 

enduisoir 52b 

ENFAGNER (S'—) (21) 63 
enfoncer 74b; enfonc(i)é 77a 
enfondré 77a 
enfouir (s'—) 77a 

engouloir 53a 
enlever 480b; enlever (la pelure...) 

330a 
enlisé 77a 
enmiellé 244b 
enrager 250b; à l'enrage 250b 
enronciné; v. terrain 

entacher (s'—) 232a; entachée (adj. 

f.) 229b 
enterré 77a 
entonnoir 49a, 53b 
entre-deux 513a 
entrée 111a 

envoyer la ronce aprés l'épine 99b 
épais 86a; — v. adjà, bois, buisson, 

buissonnage; tache; épaisse (s. f.) 
86b 

épassener 312a 
épât'leu (part.-adj. 78a; épastéler 

(s'—) 80a 
épénoke 242b 
épicéa 362b 
épinci 503a 
épine 87b, 98b, 100a, 108b, 363a, 

404b, 405a, 417a; é. blanche, blan- 
che é. 406ab; noire ё. 404b; sau- 
vage é. 406ab; — é. du bon-Dieu 
406b; — v. arbre; aló, âme, bonbon, 

bouquet, buisson, envoyer, gro- 
seille, haie, pois, rabin; épiner 
504b, 507b 

éplucher 212b, 330a; épluchure 211a 
équerre 513b; équerrer 480b, 514a; 

équarissement (mfr.) 513b 

x 
| èstantchí ТТЫ 

estaple 318a 

ÉRABLE (151) 426, érâbe 427a 
èrbt 95b 
érdjiter 197a 
érdulé 147a 
ére dé fó 114b 
éréciné 153b 

éreür dé drop 113b 
ergeron 21a 
èrlocher 253b 

èrmonter 502b; érmonteü 473b 
àrmuwer 195a 
èrnézi 187b 
éronche, èrwinche 99а 
ёгріпсһей 473b 
érploter 321a 
ér 495b 
érséke (s'—) (pr. 3 ps.) 185a 
értayer 503a 
értcheüte 36a 
érzinéte 270a 
es- (préfixe), v. aussi s(i)-, su- 
esbranchier 503b 
escafyt... 329a; éscafote 180b, 323a, 

327b, 381b; -foter 181b, 329b; 
-fiot 323b, 382a; -fióte 323b, 
327b; -flote 323b, 327b, 382a; 
-fion 323b, 327b, 382a 

éscances (pl) 491a 
escarbille 27b 
escarbote 323b 
escavée 33b, 119a, (top.) 120a 
éscaye 24а : 
escharne, escargne 325a, 383a; eschar- 

ner 480a 
ésclérciye 113a 
esclicier 480b 
éscóce, -oüce, -Órce, rehe 171b; 

éscorct, -chf, ёѕсойгсї 479ab 
ёѕсоғісћ 419b 
escourre 252b-253a, 314b, éskeüde 

253a 
éscraboteüs 145a 

escuissier 303b 
èscwace 171b 
éskeüre 311a; èskeute el prounier 

(loc.) 274a 
Espagne; v. noix 
èspèlf 341b 
éspés (s. m.) 86a 

espincier 504b 
espine, v. épine 
espocher 333b 
esquarrir 513b 
èssanki, -è 76a; éssank'ner (s'=) 76a 

essart; v. pature, terre; essarter; v. terre 
ésse 356b 
ésse; v. voie 
estalon 310b 



INDEX DES FORMES 527 

estcheüde 253a 
estoc 85a, 100b, 161a, 508a; esto- 

queau 508a; estoquée; èstokéye, 
-éye 83b, 100b, 384b, 386a; esto- 
quelée 100b, 386a 

estordu 186b 

estrale 359b 

estrée (top.) 118a 

éstripéte 171a 
estroclé( ye), -trok'léye 83b, 101a 
estrogner 221b 
éstroupéte 91b, 384b 

éstüfion 216b 
ÉTANG (19) 56; type 56a, 59a 
étcheüre 253a 
éte 357a 
ÉTÉTER (184) 505; type 505b 
ETHNOGRAPHIE. Croyances, expres- 

sions, formulettes relatives à la 
maturité, l'abondance, la cueil- 
lette des fraises 303b; des mûres 
4156; des noisettes 390b; des 

pommes 258b; des  prunelles 
403b; — croyances relatives à la 
floraison du noisetier 393b; du 
prunellier 405b; — croyances 
enfantines, incantations relatives 
au fréne 425b; à l'osier 454b; au 

saule 448a; au sorbier 348b; au 

sureau 461b; au tilleul 436b; au 
tremble 441b, — Utilisation de 
diverses essences (en l'absence 
d'autres indications, le bois) : 
aubépine (jeunes pousses) 407b; 
bouleau (arbre, bois, écorce) 

421ab; charme 424ab; érable 

428b, 429b; fréne 425b; genét 

470b; houx 464b; orme (samares) 

434b; platane 432b; saule 447b; 
sorbier 348b; sureau 430b, 460b; 
tilleul (liber) 436b; v. aussi thé 

étivé 186b 
étoc, éto 155ab, 470b, v. sto 
étoile 214b 
étre 357a 
ètrouné 503a 

eûwe 39b, v. eau; ёме du béve (top) 
43b 

évurlon 347a 

èwatchi 77b 
èwiles 424b 

éyÓ; v. fond 

èyüre 89b, 93b 
ézbíle 184a 
fa 106b, 489a 
fa 356a 
fach 489a; faché 490a 
Јасћіпе 489b 
fadjéte 489a 
facilement (y en avoir ~) 251a 

fafiote 238b, 382a; faflote 1 214b, 
215b, 323b, 382a 

faflote 2 34b 
fâ-fond 29b 
fagnant 63b; fagnárd 63a; FAGNE 

(20) 62; type 62a, 96b, 444a, 
(top.) 62b; — v. framboise, grou- 
seau, maladie, pierre, pois, saus; 

fagneüs 63b; Ze (m.) 62b; (adj.) 

63b; fagnoá 62b; јавпойе, -eule 
(top.) 63a; fagneréce 63b; fagne- 
гой 63a 

FAGOT (180) 489; type 489a; fagot 
de rivadje 491a; f. de boulanger 
491b; fagoté 489b; fagoteü 473b; 
fagot? 473b; fagotin 489b, 491b 

fahé 489a 
fahéne, -ine 489a, faguéne 489ab; 

faguete | 489b;  fah'né 489b; 
fah'ner 492b; fah'neá 473b 

faille 114a 
FAÎNE (137) 359; type 359a 
faing 62a 
faire (les écorces) 480b 
faix 492b; faix (d'herbe) 106b; fais- 

cine 492a 
fájin 24a, 27b 
falaise 96b, falfje 91b 
fange 62a 
farboulia 86a; farbóriyom 87a 
faux, fausse 229b; — v. brózíi, che- 

min, sours, sourdant, sureau, voie; 
faux (à ~) 182b 

Jaw. füw 355b, 360a; — v. arbre; fawé 
162b; fawé, -ia, favia 356a, 357b, 
360b; fawèle 357b; јамей 357b; 
Jawi 356b 

fawéne, -ine, favéne 359b; fawénf, 
fav'ni 356b 

faye 113a 
fayé (adj.) 244a, 423b 
Јауёпе, -ine, -ème, -ime 359ab; 

fayénf, -yinî, -yèmi, -yimi, fay'nf 
356b 

Јауї (top.) 357b 
fê 490a 
fé. v. faire 
fégne 62a 
fékion 270a 
fêler (se -) 184b 
fendre (se ~) 184b; fendu 182b; fen- 

dage 181a 
Јёпіоп 363a 
fer; v. pomme 
Féronstréye (top.) 118a 

FEUILLE (64) 177; type 177a, 178a; — 

v. choir, hoyèt, laisser, taper, tom- 
ber; feuilleau 177a, 387b; feuiller 

197b 
fève 208a; — rouge f. 303a, 304b 

fièr 'mint 482b 
fignére 168a 
figote 271b 
fil(et) d'eau 139b 
fin, fine (adv) 168a; fin (s. m.) 

112b; — v. large 
Jindîye (s' ~) (pr. 3 ps.) 184b 
fin.ne 360a, 363a 
finte 181a, 185b 
fizéye 368a 
flabóder 310b 
flacár 57b; flache 1, flake, flatche 

57b 
fla(cyie 2 (à ~) 247b, 250a 

flachi, -hî (v. tr. et v. i.) 113b, 189b, 
310b, 481b 

flakë 57b; flaki 57b; FLAQUE (add) 
61b; flaque 57b 

flatchis^ 71a; flatch'tant 69b 

flambáje 396a, -éje, -ése 291a; flam- 
bett, -ézf 295a 

flate, flatche 2 (et à ~) 229b, 232a, 

233b; — v. tourner 

flayés 424a 
fléche 167b 
fléke (s'—) (pr. 3 ps.) 184b 
flérant; v. bois; flêrî 202b, -ont 201a 
fléri 199b, v. fleurir 
flétchi, fli- 189b, 247a, -int (pr. 3 

pp.) 246a 
FLEUR (75) 198, 460a; type 198a, 

393a; — v. graine 468a 

FLEURIR (76) 199; type 197b, 199b 
Ло. Лоу 57a, 65b; flots (à ~) 250b 
floráhe 199b; floraison 405b; floréte 

214a; flori 197b, 199a, 405b; flo- 
riháhe 199b; floricháye 405b 

flóber 310b 
floribá 411b 
Лоғјоп 405b 
flóssi 310b 
flotche 107a; flotchèt 385a 
flote (à ~) 250b 
flouhe (à ~) 250b 
flouri 199ab 
flütédje 203b 
fo.àne 360a 
fô; v. ёге 

fóca(K), -cas”, -catch, -cat 229a, 231b 

fochale 29a, 148a, fohyale, -ch- 34a 
fócon 221b 
fóke 511b, 512b; fókf 512b, 514a 
fonceau, foncé, -cha 29a, 74a, 138b; 

Јопсёуе, -zéye 74a; Јопсіғе 74a; 
Јопс ni 74a; fonç rëye 29a;- v. bosse 

fond 29a, 34a, 138b, 181a; — fond 

d'éyó 61b; f. de noue 139b; f. de 
tonnerre 74a; fonds et bosses 147b; 

— v. chemin, trou; fond, fonde (adj.) 

47a; — v. voie; fondu 73b 
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fondake 73b, 148b, 181a; fondiche 
73b; fondré 74a; -i 29a, 74a; -f 

74а; -ёуе, -iye 29a, 74a; FON- 

DRIÈRE (25) 73; type 74a; fondri- 
néye 29b, 74b; fondris 71a, 73b, 

79a, (top.) 74b 
fontaine 43a 
fonzé, -za 29a, v. foncé; fonz'ré 74а 
forbou 70b 
force (à ~) 250b 
forcréhe 192b 
fordini 404b 
FORESTIER (175) 474; type 474a; v. 

garde 
FORÉT (28) 80; type 80b; — v. garde 
foríre, -іёғе 55a, 111a 

forjeté 238a 
fort (adj. et adv.) 128b, 251a; — v. 

terre 
fortchumélée 259b 
fosse 21b, 57b, (de pommes de 

terre) 106b; — à fosses et à bosses 
146a; — v. cul 

FOSSÉ (49) 137; type 41b, 57b, 65b, 

lila, 133b, 137a, 139b, 511b; — 
fossé montane (top.) 61a; fossia 34a 

Jotche 143a 
foá 230b; — v. hétcher 

fou 357b, 359a; — v. arbre 
Јойсак, -catch, -ca... 229a, 231b 
foudrène; -ine 401a; foud(r)ént 404b 
fougère; v. masse, plante, rondiot, 

taille 

/он пап 208b 
fouier 357b, 360b 
Joüj'ló" 216b 
foulon; v. terre 
fourche 495b; fourchue; v. mélée 

fourcréchi. 192b 
fourdéne, -ine, -in.ne 401a; four- 

drèni, foürdrégner, -dègnt 404b 
«fourgitan» 242a 
fourké 142b; fourkéyon 142b 
FOURRÉ (31) 86; type 86b, 89b; — f. 

de bois 91b; fourrée 86b 
fourséki 187b foussan, foñ- 221b 
foutre jus 507b; foutu 234b; — mal f. 

244a 
fouwéne, -yéne 360a; fouwènt, 356b 
fouye 177b; fouya 165a, 177b, 385a; 

fouyé 197b 
Jów 355b, 360a; fówí 356b; fowia, 

foya 356a; fowéne, -yéne, -ine 
360a; fow nt 356b 

Jrâbâhe 396a, v. framboise 

frâgne 184b, 424b 
frais 72b 
FRAISE (118) 302; type 302a; — sau- 

vage f. 413a; — v. plante, souche, 
tokée; fraisette 303a; 

FRAISIER (119) 304; — v. minon; frai- 
siére 305a; fraisenier 304b 

frále (s'—) (pr. 3 ps.) 184b 
FRAMBOISE (113) 290; type (fram- 

baise, -oise: frambáhe, -à, -âje, 
-éje, -ése, -Óje, -óse..) 290b, 
395b-396b, 411b; — müre f. 414a; 

rouge f. 398b; — f. de chien 399a; 
f. de fagne 399a; f. de loup 399a; 
f. de tourbière (troufltre) 399a; — 

v. plante, souche 
FRAMBOISIER (114) 294; type (cf. ci- 

dessus; framp hi; -pf) 295a, 398a, 
416a; framboisiére 296b; framba- 

lier; -bellier; -bettier 398b, 399a 
franc (adj.); v. argile, márier, noix, 

picard, pommier 
frane, fran.ne 424b, 430b 
frapis’ 71a 
fravt 304b 
fréche; Ze: -on 71b; fréchó, fréhá 

71b, 96b; fréheür 71b 
fréhe, fréje, frése, fréve 302a-303a; 

frévéte 303b; frévt 304b 
FRÊNE (160) 424 

fréte 130b, 181a 
freut 203a 
Die 303a, frise 302b, frîve 303a; 
Ју? 303a; frízire 305a 

fringne, frin.ne 424b 
fritche 98b; — v. terrain 

frochon 230b 
frognou 187a 
froid 444a 
froissée (adj. f.) 229b 

fromage 324a 
frómáje 411b 
frombáhe, -å, -áje 290b, 396a; from- 

báühi, -hyf, -jf 295a, 398a 
frouhaye 239a 
froûs (pl.) 68a 

froüt 203a 
froyi Г voye 117a; froyin 123b 
FRUIT (78) 202; Gär, fir)wit... 202a, 

203ab, 368b, 468a; — v. arbre; 
fruitier; v. arbre; fruit(i)age, frá- 

tadje, -ёаје, -іааје, -iédje 203b; 
fruitail 203b 

fusée 368a 
futéye 81b 
jwa, fwè 489a 
fwasti, fwè- 474a 
fwayó, fwè- 356a 
fwéne, -ine 360a 
fwèye a pikió 464a 
fwit, v. fruit 

fwite 53a 
gade 369a, 481b, 495b; — v. bossèt, 

corne; gad'ler 481b, 507b 

gáde 474a, v. garde 

gadéne, gá- 337a, 413a 
gad'lét 384b 
gake 307a; v. arbre 
galiot 500a 
galo (à =) 250b 
gambon 328b 
gár 474a, v. garde 
gargonner; garchiné 233a 
garde 324a, 474a; — garde forestier 

474b; g. chasse 475a; g. de bois 
475a; g. de chasse 475a; g. de 

forét 475a; g. des bois 475a; g. du 
bois 475a; — garde-bois 475a 

gascagne, ga(s)tagne 336b, 337a 
gastélót 384b 
GÀTER (SE) (94) 232; type 232b, 

233a, 235b; gáté 229b 
gaule 315a; GAULER (les noix avec 

un báton) (122) 309; type 310a 
gave (a =) 252b 
gavrí 26b; — v. cayó 
gaye 306a; — gaye de cheval 308b; — 

v. djambon, rabat; gayéte 176a, 
309b; — v. bonbon; gayf 308a 

gayot 500a 
gayoûle 429b 
Geer (top.) 39a 
gelé 403b; gelée (s. f.); v. groseille 
geline; v. bois 
gendarme; v. kète 
GENÉT (173) 465; type 466a; geneste, 

g'enésse g'enète 465ab, 466a, 
467a; — v. terre 

GENÉVRIER (150) 393 
Gette (top.) 39a 
gironnées (раг ~) 249b 
glaise 20a 
GLAND (135) 355; type 355a, 368b; 

glande 355a; glandier, glán.ni, 
glantf 354ab 

gléglé 175a 
glëte (adj. f.) 229a; glèti 231b 
glèteñs 69a 
glichi, -ci 38b 

glidou 175a 
gloglo (à =) 247b 
glo(u), v. glu 
glout 49a, 55a; — v. bwáre 
glóye 57a 
glu, glo, glou 173ab, 363b; gluages 

175b; glume, gloume 175a, 363b; 
glumyi; -iadje 175b; glumiant 69b 

gnésse, -êsse, -éte 465b, 466a 
gneügnon 207a 
gneûve 393a 
gngnasse, -ёѕѕе, -ésse, -éte... 465b, 

466a, gniéte 466a 
g nike 238a 
пог; gnognot; -ote 238b 
g'nôvrt 393a 
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gobá; v. hé 
gobégn 49a 
gobet 410a; gob'ler 409a 
godó 72a; godis” 71a 
gofant 48a; gofe 50b, 51a, 57b, 61b; 

al g. (top.) 52a; — g. brouyante, g. 
dé dj'vós, g. dé ro (tous top.) 52a 

goguéye 409a; gogoye 410b 
g0jó, 385a 
góke 306b, 381b; gök? 308b, gôkieu 

309a 
goléne 139a 
golés (lés —) (top.) 83b, golia 82a, 

au g. (top.) 83b; goléte 34a 
GOMME (62) 173; type (góme, go-) 

173ab; — v. boule; gómer 175b; 
gomeíüs 175b 

gonhire; so lès ~ (top.) 95b; — v. cori 
goré; v. côp 
gos” 222a 
gotâ 45a, 61b; à gotà (top.) 47a 
góter 233a 
góti 228a 
gótier, gótcht 308b 
«GOUFFRE» (16) 50; goufe 49а, 506, 

51a, 53b, 576, (top) 52a; gouflète 
51b; goufer 51b 

gougouye 410b 
gouleau, goulia 74b, 83b; gouléte 

34ab, 140a, 513b; gouline 511b; 
goulot 41b, 42b; goulote 140b 

«goulloy (la ~)» (top) 54a, v. agoulwé 
gourzéle 282b 
gousse 468a 
GOÛT (87) 222; type 222ab; goûter 

223a; — g. bien, g. bon, ça me 
goûte (fr. de Belgique) 223ab 

goutte; — v. groseille; goutèle 45a, 
47a; goutó 45a 

gouzène 396b 
gozí 185a 
grabouyeüs 145b 
GRAIN DE RAISIN (117) 301; grain 301a, 

344a, 395b; graine 344a, 395b; 

— g. et fleur 468a; grainier 371a 
grand; — v. bois, coup, eau, large, 

poirier, tiêr, trét, grandir 192a; 

grand-mère 239a 
GRAPPE DE RAISIN (116) 299; grappe 

1 299ab, 344a; — v. groseille 

grappe 2 127a; grapéte 127a, 129b; 
grapale (top.) 129b 

gras 20b, 444a; — v. bossét, haut, 
terre, trokét 

gratte-cul 463b 
gravale, -éle 25b, 26b; gravange, 

-elange (fr) 453a; gravette 25b; 
GRAVIER (4) 25; gravi, -i, чё 25b, 
26a, 118a; gravillette 25b; gravó 
449b 

gráve 137a, 139b 
gréc; v. pois 
gréfin.nes; gréftyes 285a 
gréle 427b, 431a 
grêle (comme de la ~); grélons 

(comme des —) 250b 
grené 245b; grénf 368b 

grépe 299b 
grété 479b 
gréte; v. pois 

greuzale 282a; greuzalf 288a 
grève 25b; grèvaye 26b; grèvèle, 

-ale 25b, 26b; gréveler 26b; gré- 

veleüs 145а; grévéte, -ate 25b; 

grèv? 25b; gréviète 25b; grévieüs 
26b, 145a 

grèzèlî 288b 
gribéle (pr. 3 ps.) 248a; griblé 245b 
gribouillage 36b 
grifeü 481b 
grikét 126b 
griné 245b; grinf 403a 
grinke, grintche 238b, 344b, 409a 
gripagne 126b, 129a, 132b; gripeau: 

-elarde; -elotte 129a; griper (v. i.) 
129a; gripet; -ette; -otte... 126a, 
129a 

gris, grise; — v. argile, cul, groseille, 
roche 

gritchét, -tchéte 126b; gritchi 129b 
grive 25b; — v. arbre, bouton, pékét, 

pépin, pétche, péton, pois 
gróje 24a, 26b; grójeler 27b; -eleüs 

25a, 27b; grôjeñs 25a 
grólé 36b, 37b; eróladje 35b 
gróles 146a, 148a 
gros (adj. 48b; v. groseille, noix; 

(s. m.) gros de l'arbre 161a 

GROSEILLE (111) 282; grouzale, -éle, 
-éye, gru-... 282ab, 283a; — barbue 
g; blanche g., g. blanche; grosse 
g. 285b; noire g., g. noire 286a; 
poilue g.; rouge g., g. rouge; verte 
g. 285b; — groseille à barbe 285b; 
g. de bois 396b; g. de cheval 
285a; g. de commére (di, du 
k'mére) 287a; g. à «crappes», à 
grappes; g. à doréye 285b; g. 
d'épines 285a; g. à la gelée 285b; 
g. à la goutte 286a; g. de haie 
286a; g. de madame 285b; g. de 

mademoiselle 285b; g. à picas 
285a; g. à picots 285a; g. à poils 
285b; g. de tarte 286a; g. à trokés 

285b; g. de wandion 286a; — v. 
souche 

GROSEILLIER (112) 288; grouzali, 
grouz'lf, groü- 288ab, grozèlf, -èyt 
289a, grouzi, groû- 289a; — gro- 
seillier à trokétes 285b 

groubieüse (adj. f.) 145a; groubiotes 
146a, 147b; groubioteüse (adj. f.) 
145a 

groumés 147b; groumieüse (adj. f.) 
145a; groumiote 146a, 147b; -ote 

148a 
grougnotes 148b 
groûles 148a 
groupe 84a; groupió 84a 
grouwi, groyi 502b; growicheñ 473b; 

groyeü 473b 
gruale, -éle 271b; gruèli 275b 

grüje; grüjéte 26b 
grülins 226a 
grume 175a 
grupét 126a 
gruwale, -yale, -èle 269b 
gruzé 283a; gruzé d' fagne 399a; 

gruzí 289a; gruzèle, -ale 282b; v. 
aussi groseille; — v. rinhé; gruzélf, 
grüzali, gruz'li 288ab; v. aussi 
groseillier 

gruzelé 245b; gruz'lét (pr. 3 pp.) 
248a 

guéguéye 368b 
guènèti 279a 
guérgnéte 466a 
guérzé, gueur- 283a; guèrzèle, -ale, 

gueur- 282ab, v. groseille; guèr- 
zeli, -alf, gueur- 288b, 289a, v. 
groseillier 

guérziyi 188a 
gueule (du bois) 112b 
guèye 305b; guèyé 368b; guèyi 308a 
gui 175a 
guignéte 466a 
guiye 369a 
gurné 245b; gurnoye 401a 
gurzé 283a; gurzale, g'zales 282ab, 

v. groseille; gurzali, -èlf, g'zalf 
288b, 289a, v. groseillier 

gut 222a 
gwéje, gwése 26b 
hache; hachette 482b 
hadjá 82b, 93b 
hadrène 97b, 147a; hadrineñs 145b 

háfe, häfe 323a, 327b, 381b, 467b 
hâgne, hágne 323a, 327b, 382a, 

467b 
haguéte 2376 
haie 81b, 91b, 96b, 416a, 477a; — v. 

groseille; — háye-di-spéne 406a, v. 
spine-di-haye; hayon 508b; hayure 
416a 

halaje 56b 
halbote 180a, 326b 
hallebarde 315a 
halo 507a, 508b, 510a; — v. téte; 

haloter 510a 
han (top.) 143a 
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hanche 155b 
harbote 180a, 326b; harboté; harbo- 

teüs 182a 

harcelle 497a; -celette 498b 

harde 497a, v. aussi hart; hardée 
449a, 496b, 497a; hardeuille 
497a; hardi 446b, 452a; hardillon 

498b; hardure 497a 

harée 146b 

harlosse 344b; harlosst 348a 
hárner 479b 

harnou-frin.ne 347b 
harote 139a 
hárpf 175a 
HART (181) 496; type 173b, 491b, 

496a 
hasse 356b 
hatche 173a; hatchi (l'écorce) 330a 
hate 1 357a 

hate 2 du tére 147a 
hate 3; v. terre 

hatráye; hatré; hatrèle 359b 
hatré (làrd di -) 146b 
haut (adj.) 47a, 48a; v. lévéye, pied; 

(s. m.) 32a, 88a, 101a; en haut 

31b, 168a; hautée 88а, 101a; hau- 

teur 32a, (top.) 33a 
havas (pl.) 326a 
haver. 1 120a; havagne 95b, (top:) 

97b; havant (top.) 120a; havéye, 
-éye... 29а, 32b, 33b, 34a, 119a, 
133b, 137b, (top) 120a; hav lote 

34a, 133b 
haver.2 212b, 479b 
hávérna, -urna.., hávérno(n), -u- 

347a 
havet 415b 
һауе, -á-, v. haie 
hayëte 330b, 388a, 477a; hayèt mint 

389b; hay ter 328b 
hé 95b, 110a, 477a, hé couvert de 

ronces 108b; — è bèle h., hé goba. 
hé d' Oüte, hé d' và (tous top.) 

97b héfe 323a, 327b 
Henri; v. pois 
hépieüs 187b 
herbe; v. faix, poupille, sitropéye, 

troupé 
herdal 120b 
héréye 101a 
herminette 482b 
hérna 501b 
héron 173b 
hérpé 481a 
hértchi... 490b, 501b 
hésse, v. hétre 
hétche 153b 

hétcher [ой (s') 109b 
HÊTRE (136) 355; type 356b, 357ab; 

— v. noix; hèstrale; héstré 359b; 

hèstreü (top) 359b; héstroüle 

478b 
heüre, -ей 253a, 311a 
heu 463a 

heure 32a; heuréte 32a; heuréye 84a 
Heuseux (Cerexhe-—) (top) 464b 
heüve 420a 

heuyét (pr. 3 pp.) 248a 
heüzé (top.) 464a; Лейс? 463b, Heusy 

(top) 464b; heüz'ré 463b 

héveléte 173a; hév'leñ 483a 

hévurgnon, -lon, -na, -по(п) 346b, 

347ab 
héye 510b, 511a, 514b; héyf 514a; 

héy'néte 514b 
héyéte 388a 
hí 83b; — hf d' biériy (top.) 97b 
HIÈBLE (171) 461; type 461a 
hiérdá-vóye 120b 
Айе 325b, 327b, 381b, 467b; hífion 

323a, 381b; hífyf 328b 
hikét 130b 
hiner un wéroké 311a; hinéye 202b 

| hine (s'—) (pr. 3 ps.) 185a 

hingue 187b 
hinon 87b 
hipéte 171a 
hiróder 37a; -é 38a; -édje 35b 

hitche 125b 
hlarèsse, hlé- 113a; hlëris 113a 
ho 323b, 382a, 468a 
hochier 253a, 314b 
hoclu 146b 

hódé; hódi 246b 
hôgne 467b 
hokéte 32b; hokeüse (adj. f.) 145a; 

hokurneüse (id.) 145a; hokyi 146b 

holer 253a, 311a 
«hollée» 105b; holetée 106b; holtre, 

-iére 133b 
Hollande; v. peuplier 
homme du bois 472a 
hopé de bois.91b; à hopés 249b 
hoper S05a; hopéte 466a; hopi 1 (s. 

m.) 162b. 169a; kop? 2 (v. 
hop'ter 505a 

hop'lé 246a 
hoqueleux 146b 
hórde 496b 

hore 139a; horá 34a, 138a, 139a; 

horé, -ia 34a, 42a, 133b, 138a, 

139a; horer 140a 

horkét, -e 32b; horkéte 146b, 148b; 

horkéteüse 145a 

horlé, -é... 91b, 127b, 133b horote 
42a, 138a, 139a 

hórt 496a 
hoss? 253a; hos ler 255b 
hóssí 463b 
hossin 205a, 383b; hossó, -eü 74a; 

hos'ter 253b 

hót (et dérivés), v. haut 
hotale 401a; hotalt 404b 
hótche 511b; hótcher 513a, 514a 

hotchante 444a; hotche; hotchèt | 

467b; hotchi 469a 
hotchèt 2 19a, 469a 
hote (à ~) 776; — v. demeuré; hoté 1 

77a 

hoté 2 (s. m.) 32a; hotelét 96b 

hou | 463a 
«hou» 2 de ronces 108b, v. haut 
houbote: 180b : 

houeau 482b 
hoûl 136a 
houlé 187a 
houpeléye 251a 
houppe 101a, 167b, 505b; houppeau 

85a, 387b, 393a; houppée 101a; 
houpette 167b, 387b; houp? (s. 

m.) 167b; houptr (v) 505a; 

houp ter 505a; houpurnè 505a 
houre 162b; houréye, -éye, -éye 32a, 

34a, 101a, 127b, 133a; houréte 
489b, 490a; hourkéte 133b; hour- 

kéteüse (adj. f.) 145a; hourlé 32b, 

133b 
hoürlé 146b 

hourote 1392, v. hor- 
houseau 246b 
hoûssé 463b; hoûssèt 463b; hofissi 

463b 
houssèt 103a 

HOUX (172) 463; type 463a 

hóvérnak, -vur-, hóvurgna 347ab 
hoy 253a, 311a; hoyét (pr. 3 pp.) 

248a; h. leurs feuilles 179a 
hozelé 246a 
hu 463a 
hüfe 323a, 381b, 467b; hüféye 323a; 

hüfion 323a, 381b, 467b; hufyi 
328b 

huflèt 447b 
hure 135a, 162b; hurée, huréye, -éye 

55b, 101a, 104b, 133a, 135ab; 
hureleau 55b, 133b, 135ab; huréte 
490a 

hwace, hwéce 171a; hwérceü 473b, 
481a; hwérci 479a 

hy-, v. h- 
hyalbotf 182a 
hyava 323a, 381b 

hyaye 24a 
hyéfe 381b, 467b; hyéfion, hyt- 381b, 

467b 
hyeüre 253a 
hylaris” 113a; hyléronde 113a 
icayét 306b; icayf 308b 
iébe 461a 
iérbe; v. pan 



if 362b 
ikèt 130b 
fle 461a 
imbérdachi 70b 
imbèrnatcht (s'—) 76b 
imboulemint 35a 
impidjí 78a 
in.néjé 177b 
«incrinklié» 78a 
inculte; v. terrain 

indjin 491b 
«infournatchi (s'—)» 78a 

inraski 76b 
inte-deüs, deis" 511b 

intéyi 76b 
inv'lope 382b 
«INVOLUCRE» (de la noisette) (146) 

381 
is-, V. Ès- 
Isabelle (top.) 43b 
iscwarce 171b 
istroupéte 84a, 384b 
Italie; v. peuple, peuplier 
jachère 96a; — v. terrain, terre 
jalonner 514b 
jambon 208b, 328a 
jaune 229b, 285b, 444a; — v. argile, 

terre; jaunir 228a, 232a, 233b 
Jean; v. Saint-Jean 

jéléye 175a 
jénèt, j'nét Абба 
jenéve, jénive, j'néve 393a; nórtes 

jénifes 288b; jénévri 393a 
jeté (s. m.) 238a; jeter 47b, 197a 
jeune; v. coupe, raspe, taille 
Jignésse, jinéte, j'néte, j'nîte 465b, 

466a 
jour 114a 
jus 249b; — faire j. 311a; — v. bücher, 

foutre, maquer, taper 

k'bile (pr. 3 ps.) 184a; k'bilé 184a 

k'brich'lé 70b 
k'brouh'leüse (adj. f.) 145b 
k'chéte (pr. 3 ps.) 184b 
kéclindje 396b 
kéfüngn' 129a, 132a 
kéne 354a 
kénike 241a 
kérdjt, -kf, -tchi, -ié 245b 
kérne (s'—) (pr. 3 ps.) 184b; kèrnate 

(s~) (pr. 3 ps.) 184b; kérnate 
(s. Ё.) 185b 

késse 369a 
kétche 368b 
kéte de gendarme 369a 
keuche 164a 
kèvéye 119a; — k. 4” Sint-Piére (top.) 

120a 
kèyi 248a; — k. al valée 29b; kévote 

239a; kéyou 239a 
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kéy'wé 484b 
k find (se ~) (pr. 3 ps.) 184b 
k'gniéle 238b 
kiér'ct 277a 
kiérki" 245b 
kiflintchi 186a 
kifroyèye (s'—) (pr. 3 ps.) 185a 
kiheüre 253a 
kihossi 253a 
kin.ne 354a 
kinike 238a 
kirki 245b 
kis” 25b 
kitche 241a 

kitéyeü 471b 
kivärtchf 145b 

k'min 115b, v. chemin 
k'péte (et se —) (pr. 3 ps.) 184a; k'pè- 

tèle (se ~) (pr. 3 ps.) 184a 
k'tapé 97b, 187a 
lac 1 (s. m.) 57b, (s. £.) 141b 

lac 2 344b; v. bouton, pépin 

lácha 113a 

lagá, lagó 24ab 
lâhe, -à-, -a- 511a; láhi, -â- 514a 
laid 146a, 244a, 423b, 425b; — v. 

tache, trou 

laie 510b, 512b, 514b 
laisser choir / tomber leurs feuilles 

179a 
lámbarde; v. noix 
Lambert; v. Saint-Lambert 
lancer (un báton) 311a 

langreüs 187b 
lapis” 21a 
large (au grand ~) 252b; fin laudje, 

mér laudje 168a 
lari, -is; larinke 366a 

larme 175a 

lauja 114a 
lavá 29a 

lavasse 37a; à lavasses 250b; lavure 
107a 

laye, -й-, -à- Sila, 514b; layer, À 

514b 
lècê (è —) 390b 
lègne 491a, 495b 
légne; mésse 1. 511b 
lèt, prumi l. 147a 
lètchas” 69b; létchisse (adj. f.) 69a 
leüse-tére 20a 
lever 193a; Jévéye (aussi top.) 118a; 

— hôte l. (top) 118a; lèvf (m.) 
501b 

léye; léyon 511a; Ігу? 514a 
léyis', -ih 48b, 49b 
lèzire, v. lisière 
LIEU COUVERT DE BUISSONS (33) 89 

LIEU COUVERT DE RONCES (38) 108 

ligne 511b; ligner 514a 

| LIMITE D'UNE COUPE DE BOIS (186) 

510; limite 514a; limiter 514a 
LISIÈRE d'un bois (39) 110; lèzêre, 

lijire, -zire, -iére... 110b, 114b, 

513b 
liyin 496b 
lizire, v. lisière 
loche 499b 

lochier, lochi, loci 253b 
loder 200a 
lódifet 73b 
lóke 114a 
lokéte 59a 

lombard (adj. et s.), v. noix; lombar- 

deau; -disse, -diye 380a 

lombért 272a 
long 128b; le long du ruisseau 56b; 

— v. orpe 
londje 80b; Jodi uer 80b 
longe; v. char 
lonvó (top.) 29a 

lórdia 316a 

Lorint; v. Sint-L. 

lóse-tére 20a 
lot 514b 

lotche 499b 

loup: v. framboise; laisser courir le 
loup dessus 98b 

Louvain; v. belle, biloke, prune 

loyin 496b; lo(u)yüre 496b 
luréte 490a 
lwayin 496b 
macadam 27b 

máchion 215b 

mâcräwé 186b 

madame, mademoiselle; v. groseille 
Madeleine; v. biloke 

mádje 508b 
Mad'lin.ne; v. Sinte-M. 

magneû d’ pélotes 211a 
máhéti 244a 

mai 421a, 461b 
maillet 285a, 380b 
maître; maîtresse 513a 

make (à ~) 250a 

makéte 369a; — makéte d'óné 393a; 

makelote 238b 
mal, male (adj) 146a; — v. ronce; 

mal (adv.); v. égal, foutu, pavé, 
venu 

maladiye dés fagnes 62b 
malaisé 146a 
malbrouk 500a; — v. char 
málédule 187b 

malée 258b; — malée d' copétes 
260a; v. méléye 

malése 366b 
malingreux 244b 
malogne 95b 
malotru 146a, 187b 
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mance, manche 425b, 429b, 445b; — 
v. couteau 

man.nét 423b; man.nèstè 68b 

manoke 355b 
manqué 244a 
ma.ote 367b 

maquer jus 507b 
maquereaux 285b 
maquette de saus 508b 
MARAIS (24) 70, type 71b, 96b; — v. 

pun; maras, -asse 72a 

marche-pied 122b 
marcot, -out 316a 
MARE (19) 56; type 57b; mariëre 57b 
marge 510b 
märt 60b 
maritime; v. pin 
marjolet 490a 
marlót 333a 
marmin 68b 
marmouléte 373b 

marne 23b 
märobé 344b 

marokia 316a 
marote 367b 
máàrou 391a; marousse 392a 
marquer 514b; — marque-temps 369b 
MARRON (125) 333; type 333a, 337b; 

— v. prune; marone 333a 
MARRONNIER . (126) 335; -maroni, 

-ount 334b, 335ab 
marsault 443b 
marteau 286b; — faire les m.; marte- 

ler 515b; martelage 514b 
martchandihe 490b 
maruqué 106a 
mascácé 188a 
mascràwé 186b 
masse 247b, 508b, 510b, 511b, 515a; 

à / en masse 250b; — m. d'arbres 
aux osiers 453b; m. de bois 91b; m. 

de fougères 106b; massif 85b, 86b, 
105b; — massif de bois 91b 

massokiére (top.) 132a 
matchiron 215b 
matchuré 2176 

mauvais 146a, 244a; v. terrain 
maweüri, mawóri, -ouri, mawri 227a 
may, v. mai 
тдуе 369a 
mayèt, -eut 424b, 425; mayéte 1, 

-ote 481b; may ter 4816 
тауёіе 2 490b 
méch(i)on 215b 
méche 339b, 342b 
Méhaigne (top.) 39a 
méle 339b 

mélé 490b 
méléye, -ée 258a; — fourchue mélée 

259b; sauvage m. 261b; v. malée 

MÉLEZE (140) 366; — v. sapin 

méi? 342a 

mélier 260a 
Mellier (top.) 342b 

mémé 391a 
méméburnó 413a 

ménieüs 187b 

ménon-tchétchét 391a 
méniques 446b 
ménté; v. ronce 
mérabéli 274b 

mérbeüle 238a 

mércopéte, mértchopéte 168a 
mére 168a 

mérhyon, -ch(i)on 215b 
mèrijt, -ier 279a 
mérlaudje 168a 
mèsp(l)e, mèsse 238b, 339ab, 342b; 

— v. pun, poire, pomme; mësp(ë)lí, 
mèssi 341b, 342a 

mêsse légne 
méstwértchi 186b 

mesurer 514a 

métche 107a 

mètcht 342b 

mettre à la rive 56a 
meules (à ~) 249b 

тейге, тейіе; meümeüre 411a; 

meürt, -li; тейтейгї 416a; тей- 
ron 411b 

metri, -fr 227b 

mézbrudji 187b 
méziére 111a 

miérseü 168a 
mieále Alla 
mieux (à qui —) 250b 
mi(l)oké 186b 

mílot 238b 

miloüde 490b 

mimine 391a; minon, -gnon 390b, 
444a; minons de fraisier 304b; — 
v. saus; minou, -рпои... 390ab; 

minou-cacate 301a 

mirabelle 269b; mirabèli 274b 
mirlicopéte 168b 
mirlóder 311a; mirlózé 314a 

mirtile, -ine, -iye 396b 

mitant 209b 

mizére 239b 

moëlle 419b 
moflasse 229b 
moha, -hid 214a; mohi 215a, mohyer 

505b 
moindre 244b 
moine; v. couille, couillon 
moitié 162b 
moleüres 488a 
mólion 65b 

molitche 231b 

monceau; moncia 32a, 87b, 105b; à 

monceaux 249b 
mont 31b, 105b, (top.) 32b; — v. bas 

MONTAGNE (8) 31; montagne, -égne, 

-ane, -in.ne 31b, 127b; — v. fossé 
montant 127a, 160b; MONTE (la 

sève) (73) 195; monter 192b, 
193a, 195a, 505b; monter (se ~) 

130b; montée 32a, 127a, 135a 
montrou 31b 

moraye, morgale 165b 
morbé 413a 
móre 49b 

moron 334a : 

mort (ad].); — v. sourdant; mort (à ~) 

250a; mort (s. m.); — v. tête 

mortier 65b; — v. terre 
mossé; v. pois 
môssi 423b 

mote 33b 

«MOUCHE» (85) 213; mouche... | 
213b, 382b; mouchète 214a; mou- 

chiô 214a, 382b 

mouche 2; moumouche 391a 
mouche 3 33b 

mouflasse, -ate 229b; mouflu 183b, 
231а 

moulió 68a 
moulue; v. écorce 
moûrdrissoû 147b 
тойт 227b 
moüse 39b 
moussáde 489a, 490a; moussár 490a, 

491a 

moustrijon 239a 
moutchirän 214a 

moûtin 68b 

mouton; v. cowe 
mouwale; v. tête 

Mouzéle; v. noix 
moyau 1836; moyelé 182b; moy'- 

ladje 183b 
moyette 494b 
mozale 443b 
much? 177b 
mucier 77a, 87b 
måle 411а 

Mulle (top.) 43b 

mur, v. соирей, ome; mureau 24b 

MÜR (90) 227; type 227a, 229b, 
231b; MORE 1 (d'une noisette) 

(148) 388; MÜRIR (91) 227 

MORE 2 (156) 410; type 411a; — 
v. ampoüne, arbre, framboise; 
müreau; -et; -in; -on; -ot 4116; 

máüronier 416a 
MÜRIER (157) 416; type 416a; — 

franc mürier 295b 
murluton 490a 

muz'rer 514a 

murte 1 et 2, v. müre 1 et 2 
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mustreison (afr.) 243a 

muzèle 443b 
mwarhon 215b 

mwazi (top.) 122a 

mwèce 171a 

mwèrcê; mwèrçon, mwèrhon 215b 
mwés 405b 

naie 510b, 512b, v. naye 
nálé 246a; ndlt 342a 
Namur; v. prune 

«nanasses» 242b 
näreûs 244b 

nawé, navia 206b, 207a; nawian 

207a; naw'ltre 209b 
nawéye (adj. f.) 390b 
naye, -â-, -й- 508b, 511a; nayf, nâ- 

514a 
nayis ` 48b 
NÈFLE (129) 339; -- v. arbre 
NÉFLIER (130) 341 
négligé; v. terrain 
nékeüse (adj. f.) 187a nênê 391a 
nèspe, nèsse, nète 238a, 339ab; — v. 

arbre; nèspèli, nésplf, néssf, nétf... 
342a 

nettoyer, néti 330a, 503a 
neüch, neü(h), v. noix; neühéte, 

-jéte, v. noisette; neühf, -jf, v. noi- 
sier 

neügnan 207a, 208b 

neür; v. bêr, tró 

neüron 411b 

nèwê 207a 
néye 511a 
пёу? 49b; néyis? 48b 
nez 214a 

niche 244a; nich'lotrtye 239b 

nid de poule 148a; n. de ronces 109a 
nieújon 207a 
nintieüs 187b 

туд 3276 
noberte 270a, 272a; — v. prune 

noch et dérivés, v. noix et dérivés 

noir, noire; v. йтоипіғе, baie, bois, 
épine, groseille, pin, sapin, saus, 
sureau, jénifes, ómon.néte, réhés 

NOISETTE (142) 373; type (neühéte, 
-jète, -zéte, nochéte, no(ujjéte, 
nonjéte, nueujète, nüjéte, nüzéte, 
nwazéte, -jète, nwèjète) 208a, 
373b, 375a 

NOISETIER (143) 375; type (neuch її, 
-è, n(e)üjeéti, neüs'tí, noüch'tie, 
no(ü)jétí,  nüch'ti,  nwach'tier, 

nwas tier, nwéjéti...)) 377ab, 378a 

NOIX (120) 305; type (neü(h), ch, 
nèch, noch, noü(ch), nüch, nüs', 

nwa, nwo, nwéch) 306b, 360b, 
373ab, 377b; — noix barbûse 
380a; franche n.; grosse n; п. 

lámbarde; rouge n. 380a; — n. à 
barbe 380a; n. à trois cornes 360a; 
n. des dames 380a; neüh d 'Espa- 

gne 381b; n. de hétre 360a; n. de 
lombardisse; n. de Lombardiye; n. 
des Lombârs 380a; пей d’ Mou- 

zéle 381b; n. de Saint-Jean 380a; 
n. de Saint-Remi 380a; n. des 
stièrnis 380a; — v. arbre, brou; 
noiseau, neühia, neüja 207a, 
208a, 328b; noiselier, neüh lf, 
neüz'lier, | no(&)li, писи... 

377a, 378a; noisier, n(e)ühf, -ji, 
nèjf, neüzier, nôjt, noûjt, nonji, 
п(о)й:?, nwazier, nwéji, nwézier, 

nwozler.. 375ab, 377a, 378a; — 
sauvage n. 378b; — v. branke; noi- 

son 207a 
nokéte 146a, 147b, 395b; пок? 187a ; 

nokion 24lb; nok'lüe (adj. f) 
145a 

nombért 272a 

nóniot 239a 
nord; v. sapin 

nóse-tére 20a 

noñ(ch) et dérivés, v. noix et dérivés 
noue 139b; — v. fond 
nounou, пойпой 391a 

nouyon 207a 
nowé; noukieüs 187a 

NOYAU (79) 206; type (noyê, -ya, 
no(u)wé, no(u)via, nouyó, nwayó, 
nwéja) 206ab, 207a, 208a, 209b, 
217a, 328b, 360a; — noyau de 
hétre 360a; noyon 207a, 208a 

nóye 508b, 511a 
NOYER (121) 308; type 308b, 377b 
nüch et dérivés, v. noix et dérivés 

nuk 238a; plein de n. 187a; nuké 
238a; nukion 238a 

nunu 391a, 464b 
nuyon 207a 
nwéch et dérivés, v. noix et dérivés 
nwéjé" 296b 
Óbe, v. arbre 

óbépine 406a 
óblët 410b; v. pois 
ochi... 253a, 311a; óchéner; ochtè- 

ner 253b 
ódépeun.ne 406a 
oder 199a, 200a; oda; odard; odant 

202b 
œil 214a 
cuf 369a 
бета 433a 
ognó 207a 
oie; v. crotte, patte 
ojére, -ére 449a, 496b 

ojeróle, -óne 427a 

okeüse (adj. f.) 145a 

ólé, -ia 315b, 317b 
oléte 482b 
olidji 332a 
ombríire 91b 
ome al tére; ome ô mur 24b 
ómió 433a 
ómonde; дтопёіе 290b 

дтоп.пёіе; noire o. 4116; дтоипї 
416а 

óne; óné 430a; — у. makéte; ônwó 4780 
opiné; op ter 505a 

ôr; v. bois; órgna 433a 

оғӣје; v. bwâre 

orbiére 138b, 148a 
órde; ôrdéve; óréte 496b 

orée 110a; огей 513b; orière, orire) 

55a, 110a, 513b 
óriliéte 385a 

órjale 19b 
orjóle 427a 
orlé 133b 
ORME (163) 432; type 433a; — v. 

bois; ormeau 433a 
ornébós 508b 

orpe, -be 109b, (top.) 109b; orpin 
108b, 109b 

órt 496a 
orties; v. poupille 
órzéye, -éye 19b; ӧгтіуаѕ 21a 
OSERAIE (169) 453; osieraie 453b; 

osièrerie 454a; osiniére 453a 
OSIER (168) 448; type 449a; osiére 

448b, 453a; — v. bois, champ, 

masse, parc, pépiniére, place, 
plant, plantis, terre 

oskiner 253b 

otche 500a 

oté 77a 
otée 101a 

oü 369a 
ou(ch) 463ab 
oucha 217a з 

ouder 202a; ойай, oudant 202b =.. 
o(u)pe; -ée 101а; oupéte 385a; 
оирейы г. Did. Did 84а, 85a, 
385a; oup'ter 505a 

oür 463b 
oürdon 511b 

Ourés, 489a; ouréte 490a 

ouríre 110a; — v. bois, tchéne 
Ourthe (top.) 39a 
oussé, -ia, -10; oûssèt 4630; oûssière 

(top.) 464b 
ouvrer 423b 
OUVRIER DU BOIS (174) 471; ouvrier 

de bois 472a 
oüzire 448b; oûztriye 453a 
óvérgna 347a 
оуб 207a 
ozé 246a, 2506; ozelé 246a 
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öz? 449a; ôzire, -(i)êre 448b, 449a, 
496b; ozile 449a; oziérwó, oziroû 
453b; óz'riye 453a 

óziye 19b 
pachis, pahis", pakis ба 
pain béni; p. de bon-Dieu; p. de 

Saint Jean 407b 
paisson, pahon, -chon 339a, 360ab 
palfond 47b 
pâmer 232a; pâmée 229b 
pan 105b; — p. d'iérbe 106a, p. de 

ronces 108b 
panábricot 270b 
panéye 491b 
panse 161a; p. de vache 74b; pansíre 

75b 
pape 60b, 66b; papégn 

«paplote» 537b; pap'réye 68b 
paquet 105b, 355b; — paquet de 

coches 489a 
páquette 398b; — v. pois; pâquier 443b 
parc d'osiers 453b 
pâre 261b 
parer 228a, 232a; parée (adj. f.) 229b 
parfond 47; à la p. A8b; — v. che- 

min; parfondeür 485 
Paris; v. belle 
pártchet 385a 
pas 120a; pas(s)eau (passé, pazé, 

-ia) 117b, 120b, 122a, 315b, (top.) 

66b; 

122b; p. à l'adréce; p. au coürt; p. 
raccourci. 124a; 
(aussi top.) 122a 

paski 443b 
passener 312a 
passer 122b, 232a; passe 121a; — 

passe-è-broû,, 67а; раѕѕе-ріа 122b; 
passée 229b; passéte 50b 

pataudjt 60a 
patch; v. pitch-a-patch 
páté 270a; — v. prune 
pateuró 96a 
patier 443b 
patoreure 96a; pature-sárt ба; v. 

voie 
patte; 161a, 491a; — patte d'oie 

427b, 429b; p.-de-poule 427b; à 
p. de vache 147a 

pavé (mal =) 146a; — pavé (s. m.) 
117b, (top.) 118a; — quatre pavés 
142b, (top.) 143b; pavée 117b 

pays; v. sapin 
pazé, -ia, v. pas(s)eau; pazon, v. 

pas(s)on 
pazóbricot 270b 
peau (pé, pia...) 172a, 210a, 323b, 

327a, 382b 
PÊCHE (109) 279; type (pé(c)he, 

péke, pétche, pétche 1) 279b, 
280a; — v. arbre 

passon, pazon 

PÉCHER (110) 281; type 281ab 

péke, pé-, pé-..., v. pétche 2; pècale 

408b; pekét 288a, 344b, 348b, 
361a, 393a, 408b; — p. de cham- 
paines 344b; p. de grives 344b; 
pékéti 348b, 393b; pèkî 406b; — v. 
arbre 

pécó 206b 
pécot 316a 
péfu 348b 
pégne 369a 
pékié 281a 
PELER (83): 212; type 171a, 172a, 

212a, 330a, 477b, 478a, 478a, 
479a, 484b; pëlé (adj); v. bois; 

pèlé (s. m.) 113a, 490b; pèla 

481a; pélate, -éte, -ote, -ake, -oke 
172a, 210a, 323b, 382b, 468a; — 
crasse p. 172b; — v. magnet; 
péláye 486b; péleüje 210b, 323b; 
pèl'hê, pèlia 484ab; peloir (pèlen, 
-й, -oû, -wè) 212a, 473b (eur, 
480b, 486a; pelot 484b; pélozé, 
-êt, pèl'zé 484b; pél'ré 484b; 
pèlwé 316a, 481a, 484a 

PELURE (82) 210; type 172a, 210a, 
323b; pelurette, -atte, -otte 210a; 

pelurer 212a, 479a; peluroir 482a 
pélére 127b, 132b 
pelletées (à ~) 249b 

pème, v. pomme 
pendée; pente 130a 
pépéke, -pétche 408b 
PÉPIN (81) 209; type (pépin, -un, -è, 

pépén, pèpingn, -égn) 206b, 207b, 
208a, 209ab, 344a, 395b, 409a, 
410a; — p. de grives 344a; p. de 
lacs 344a; p. de raisin 301b; 
pépion 209ab; pépillon 221b; 
pépinière d'osiers 453b 

pépurnale 400b; pépurnali 404b 
pére, v. poire 
pércé (s. m.) 122a; pércé(ye) (s. Ё) 

113a, 123a, 5116 
perche 315a; percheter 317a 
PERDENT LEURS FEUILLES (les arbres) 

(65) 178; perdre 178ab 

perdrigon 270a 
pére 68a 
pérére 130a; pérét 55b 
pérfond 476 
pèri, -é, v. poirier 
périr 235b 
pérnale 400a; pèrnalf, -èlf 404a; 

pèrnèlè 403b 
pérpin 209b 
pértri 268a 
péstéler 21b 
péta 457b 
pétche 1. v. pêche 

pétche 2. 343b, 348a, 401a, 408a; — 
p. d'alf 410b; p. de champaines 
343b; p. de / à grives 343b; — v. 
arbre, troke; pétchale 238b, 344a, 

351b, 408b; v. cerisier; pétchali 

279a, 348a, 406b; pétcheré 238b; 
pétcherale 238b; pétchét 408b; 
pétchéte 344a, 408b; pètchèti 
406b; pétchí 1 348a, 406b; pè- 
tchon 1 344a, 345a; pétchot 238b 

pétchí 2, -er 281a 
péte (pr. 3 ps.) 184a; péti (v.) 351a; 

péteur, -euse 444a; petereau, 
pétré, -tria, -triyó, pétio 225b, 

238b, 348a, 393b, 395a; v. bois; 

pètrèlf 226a, 261b; pétroléte 
225b; pétion, pétchon 2 238b, 
242a; péton 238b, 344b, 393b, 
487b; — p. de grives 344b; pétount 
348a 

petit 128b; — v. bois, pierre, sureau 
рей d’ mossé 400a; p. d’ tchin; pd 

tchivrou 400b; v. aussi pois 
peñgn 257b 
peume 257a; peumi, 

peum'loti 261b 
peuple 437a; — p. d'Italie 439a, 

440a; PEUPLIER (165) 436; type 
437ab; — blanc р. 438b; — p. du 
Canada 439a; p. de Hollande 
439a; p. d'Italie 439a 

pere, v. poire 
рейгі (v.) 234b 

peurnale 400a; -alf, -èli 404a 
peüs, v. pois 
peütchéte 408b 
peütchon 363a 
pèvwé 316a, 484b 
pèzê 121a 
pf, v. pied 
pia, v. peau 
pica 363a, 365a, 464a 

picard 439a; — franc p. 439a; — v. 

groseille 
piche d'yó 61b 
pichelote 45a 
pichon; v. él'vaje 
pichpin; -ine 365b 
picot 464b; — v. groseille 
piéce 512a 
pied 159b, 161a, 491b; — p. cornier 

510b; pid hót pid bas (à —) 147a; 
pied-passeau, pi-pazé 121a; pied- 
sente, pí-sinte, -sin.ne, -sate, -chinte 

121ab, (top.) 122b 
piérce; piércéte 493a 
pièrète 409a 
piérot d' bo 429b 
pierre (pire, piére) 25b, 27a, 146b, 

148a, 206a; — bleue p. 24a; petite 

-ier 259a; 
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p. 27b; tinre píre 25b; — pires di 

crésse 28b; p. de fagne 62b; pier- 
raille 26a; pierrette 26а, 206a, 

410a; píreüs 145a; piréye (top) 
27b; pierrière 28b, 96b, 130a, 264b; 
-erie 28b; -is 28b; -issette 26a 

ри 429b, 461b 
pilhe, -che, -tche 279b; pih? 281a 

pike et dérivés, v. pique 
pimprenelle 401b 
PIN | (139) 364; type 364a; — p. 

maritime; p. noir 365b; p. sylves- 
tre; p. sylvestre doré 363a; p. 
Weymouth 365b; — p. noir d'Au- 
triche 365b; — v. sapin; pitchpin 
365b, 366b; pine 365b 

pin 2 257b 
pinaque 62b 
pindant 33b, 132b, 385a; pindêve 

131b; pindis' 132b 
pinichi 189b 
pinte 131b 
pipe 355a 
pípier 437b 
pi(n)pin; pipion 209b 

pipion, -ian 216b, 363a 
pique 206b, 372b; pikét 206b; pikète 

369a; pikió; v. fwéye 
pîrcê 315a 
pi4tchéte 408b 
píre et dérivés, v. pierre: Dir béie, 

-chéte, -chate 26a, 206b; pir 'heüs, 
piricheñs 145a; pirhyiveñse (adj. 
f.) 145a 

píske 280a; piskf 281a 
pitch 365b; pitchpin, v. pin 
pitche 408a; — pitch-pitch; pitch-a- 

patch 408b 
pitré 348a 
pítrouyé 80a 
piyant 348a 
рій 65b 
place aux osiers 453b; place aux / de 

/ couverte de / pleine de / remplie 
de ronces 108b; place oü le bois 
est épais 87a 

plain; plaine 30ab, v. prendre 
plakis’ 21a 
plane 1 482b; plané 30b; planésse 

30b, 114b; planeáür, plé-; planure, 

-üre 30b 
plane 2 427b, 430b, 432b 
plant d'osiers 453b; plante (de fou- 

gères) 106b; p. de fraises 304b; p. 
de framboises 295b; plantis 478b; 

— p. d'osiers 453b; — plante-dè- 
bos 473b 

plantin 431a; plantone 431a 
plaquer; v. terre; plakf (adj.) 177b; 

plakant 69аб; plakéte 468a 

plat (s. m.) 30a; sur le plat 30b; — 

plat d'eau 59a; so l’ plate (top) 
30b; PLATEAU (7) 30; type (platé, 
-é, -ia, -iô) 30ab; platéne, -èle 

30a; plateü(r) 30a 

plat; v. coulant, tèrin 
PLATANE (162) 430; type 430a; plata 

431a 
plaich'ter 161b 
playich 30b 
plaz'ré 30a, 114b 
pléce, v. place 
plein, pleine 69a, 177a, 389a; tout 

plein 251a; plein de nœuds 187a; 
— v. coin, endroit, place, rallage 

pléne 430b 
plés (so lès ~, top.) 31a 

pleumer 479b; pleuméte 211a 
pleurard; pleureur, -euse; v. saus 

pleuvoir 248a 
PLIER (70) 189; type (pleuyt, plèyi, 

pliyer) 189b, 246a; — plier des- 
sous 246a 

plin 30b, (top.) 31a; plin.ne 30b 

plinké 316a; plinker 310b 
ploké, -éte 105b 
plokf 332b 
plóne 314a; plóner 311a 
plonki 191b 
plope, plopse 437a 
plossi 332a 
plotin; plotoá 316a 
plouk'ter 398a 
ploumer 479b 
plovét (pr. 3 pp.) 248a 
ployer (р/о(и)уї, -er, plwayer...) 

189ab; ployin 82a, 83a; plóy'roüs 
429b 

pl,eütchéte 408b 
pluie (comme Ја ~) 250b; — pluie et 

beau temps 369b 
plumer 212b; plumette 212b, 363a 
plure 382b; p'lurer 212a; pluró 481a 
plutchi 330a 
póchon 514a 
póci 499b 
poignée 105b 
poil; v. groseille; poilu; v. groseille, 

sapin 
pointe 148b, 167b; pointillon 363a 

POIRE (103) 261; type (p(e)üre, póre, 
pôare. poüre, pwá-, pwé-, pwó-) 
203b, 261a, 368b, 409b; — póre de 
mépe 339b; poirette 409ab; 261b 

POIRIER (104) 263; type (р(е)йгї, pó-, 

рой-, pwá-... рёғї, -é) 205b, 

263ab, 264a; d Рёгї (top.) 264b; — 
au grand poirier (top.) 264b; — p. 
d' céréhes 278b; — v. cul, ráyeñ. 
voie 

pois (pels, püs, pwès...) 395a, 460a, 
464b, 468a; — rouge p. 343ab, 
398b, 409a; — p. de champaines 

343b; p. de coq 399a; p. de couzís 
429b; (rouge) p. d'épine 409a; p. 
de fagne 399a; pois-gratte 344b; 
pwas grèc, pwâs gréte 395b, 
409a; p. de/aux grives 343b, 
348b; p. de Henri 398b; p. d'óblét 
410b; p. de páquette 398b; p. de 
petereau 395a; p. de poñrète 
350b; p. di spine 409a; p. de raisin 
301a; p. de troche 301a, 343b; p. 
de vigne 301a; p. de wandion 
286a; v. aussi рей; — v. arbre 

pokí 311a 
poler 212a; poléte 210b, 323b; 

polieñje 172a 
POMME (101) 255; type (po(u)me, 

pème, pume) 203b, 223b, 257a, 
368a; — v. réhé; — sore роте 260a; 
— pomme de cailloux 225b; p. du 

chéneau 355b; p. de fer 225b; p. 

dé mésse 339a; p. de sauvage 
226b; p. de sèr véssoü; p. de 
suréte; p. de verdeau; p. de vert; 
p. de vésséte; p. de vinaigre 225b; 
— pommes de terre; v. fosse; pom- 
mette 225b; pommelette 368a; 
pommelot 261b; роттеіойег 
261b 

POMME DE PIN (141) 367 

POMMIER (102) 258; type (po(u)mf, 
чег, pèmi, pumi, -ier) 258ab, 
259a; — bon pommier 258a; franc 
p. 260b; p. sauvage 258a 

pompache 231b, 232a 
pontion, -tchon 363a, 464b 
popli, роир(1), -iè 437a 
porboü Tla 
póre, v. poire 
porfond 47b 
portion 477b 
pot, potier; v. terre 
potche-è-broû 67a 
pote 61a; poté, -ia 57b, 147b; potèle, 

-ale 59a, 147b, 181a; potét 59a 

рой 1 74a 
рой 2 d’ vake 409a 
poule (poye, pouye) 369a; — v. bois, 

cul, patte-de-poule; - poulette 
369a 

poülin 68b 
poume, v. pomme 
poupille (d'herbes, d'orties) 107a; 

poupó 367b 
poupoutch 408b 
pourceau; — à p. 250a; v. biloke, 

prune, pun 
poüre, v. poire 
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ройгёіе; v. pois 
POURRIR (95) 234; type 233a 

pourri 183a, 230a 
pousser 192a, 195a, 197a; pousseler 

195a 
poussiére 27b 
poux; v. croque-poux 
po(u)ye, v. poule 
pouyu 490b 
pózé 121a, v. pas(s)eau 
pózission; v. arbre 
ргапа] ей 96b 
prane; v..prune 
pré 444b; — bas p. 72a; — v. saus 
preme, v. prune 
prénale 400b 
prendre au court 123a, 125a; p. en 

plaine 125b; p. au travers 125b 
préne, préne, v. prune 
prétió 393b 
prétre 271a 
preume, preüne, v. prune 
prime 315b 
prin пе, v. prune 

priyésse, priverèsse 2696; — v. 
biloki, prunier, priyéssi; privès'tt 
274b 

PROFOND, -E (14) 47; type 47a; — v. 

chemin, rue, ruelle, voie 
prone, pron.ne, proune; v. prune 

. 234ab; 

рғитї; v. lèt 
PRUNE (105). 265; 

préne, préne, preüne, preume, 
preme, prin.ne, pron.ne...) 265b, 
267ab, 400b; — р: aubricotéye 
272b; p. marron 271a; sauvage 
p. p. sauvage 400b; — prune 

type. (prane, 

d'altesse 268a, 270b; p. de 
cheval 270a, 401a; p. de chien 

270a; p. de Louvain 268a, 270b; 
p. de Namur 268a; p. de noberte 
270a; p. de pâté 270a; p. de 
pourceau 270a; p. de regain 
269a; v. arbre 

PRUNIER (106) 273; type 273ab, 
274a, 401a, 404b; — prunier sau- 
vage 4040; — p. d’ priyésses 275a; 
v. éskeute; pründye 401a; pruneau 
401a, 415b; prunesse 271a; pru- 
nette 401a; prunetier 404b 

PRUNELLE (152) 400; type (prunéle, 
-ale, purnéle, -ale) 398a, 400ab, 
401b, 410b; prunelé 403b; — v. 
arbre 

PRUNELLIER (153) 403; type 403b, 
404a; — vieux p. 405b 

p tit; v. cayèt, bois 
рй 74a 
puant (adj.); v. bois; — (s. m.) 348a, 

461a 

puits (pous”, pus”, puch...) 47a, 74a; 
— p. dou diübe 75b; püjwé 61b 

pume, v. pomme 
pun 223a, 257b; — pun de coing 

225b; p. de marais 225b; p. de 
néfle 339b; p. de pourceau 225b; 

p. de vert 225b; — v. arbre 
pupin 209b; püpion 209b, 363a 
pupli 437a 
pure (adj. intensif) 168a 
püre, v. poire 
pári 234b 
purnale  -èle, v. prunelle 
püs, v. pois 
pus”, v. puits 
putré 348a 
pwärfond 47b 
pwazé 121a 
pwés, v. pois 
pwétriyó 393b 
quatre; v. bras, chemin, pavé, route, 

voie 
quenelle 242b 
quetsche 271a 
QUEUE (84) 213; type 501b; — queue 

de chat; q. de rate 391a; q. de 
renard 449b; — v. char 

quille 369a 
rabaisser 505b 
rabat (s. m.) 244b; — rabats d’ gàyes 

321b; rabat(e) (s. m. ou f.) 136b; 

rabattre 310a, 321b, 507b; rabattu 
145b; — v. voie 

rabin 322a, 489a, 490a; — r. d'épines 

92b; rabiner 93a, 321b, 493b, 503a 

rablin 34b, 138a 

raboche 173b 
râbosse 157a, ra- 368b 
rabot 146a, 147b; RABOTEUX (53) 

144; raboteüs; -u 145a 
raboud(o)u 187a, 244a rabrougni 

187a 
RABOUGRI (tronc) (69) 

187b 
raboukyi 187a raboula 35a 
rabouye 93b, 491b; rabouy'résse 93b 
гароиуейѕе (adj. f.) 145b 
rabrak'ner 312b, 319b, 321b; al 

rabrak'náde; al rabrakéne 316b, 
319b 

rabrougnu 145a 
ra(ca)fougni 187a racakiner, -cá-, 

racaskiner 3160; al racakináde 
316b 

racankyi 187a racaye | 239a 
racaye 2 148b 
racourche; v. chemin; raccourci 123a, 

124a; — v. chemin, pas(s)eau 

race (en ~), v. rake 

rache (adj.) 145b 

186; type 

ra(c)his" 108b, 239a, 243b 
RACINE (56) 153; type (racéne, ré-, 

-ine, rachéne) 153a, 368b; raci- 
nette 153b; racinée 153b 

racléri, -é 113b, 503a 
rácléte 237b 
raclète 481a 
racrabouyi 187a racräkiner 321b 
racrapoté 187a 
racraskiner 244b 
racrawié, -wé 186b 

racrépir (se ~) 188b 

raculot 241b < 
racwin 142b 
radier 139b 
rafe 91b, 477a 
rafiot 238b, 243b; rafiote, -flote 

238b; raflüre 239a 
rafougni 188b 
rafraichir 503a 
rafrougné 187a 
ragad ler 243b; ragadéle (s. f.) 239a 
raglaner, raglènè 317a, 322b 
ragot, rá- 216b, 237b; ragolét; 

-gléte 240b; ragosse 216b, 220a, 
237b, 368b; ragossi, -er 316b 

ragouliner 37b 
ragoüter, ragoster; ragostant; ragous- 

taule 223b 
ragregné 187a 
raguèrner 243b; raguérnan, ragur- 

non 239a, 243b 
raguérziyi 187a raguégn; -éte 237b 
rahe (adj.) 147a; rahieñse (adj. f.) 

145b; (adj. f.) rahionte 145b 
rah'lée 239a; rahèl rie 239a 
raide 250b; RAIDILLON (46) 125 
rainceau 165a 
raáre 55b 
RAISIN (115) 296; type 296a, 301a, 

387a; — raisin tchitché 298b; rai- 
sin de chien 298a; — v. pépin; rai- 
sinets 298b 

raison (де ~) 252b 
rajeunir 503b 
rakakiner 320a 
rake (en ~), race (en ~) 76b 
rakélot 238a 
rakérpi 187a, 244a rakètchi 238b; 

rakétchéye 229b; rakètchou, -owe 
(f), -ouye (f.) 187a, 229b, 238b 

rakégn 237b; rakelin 237b; rakéte 

237b, 244b; rakéti, -£ (v) 240a, 

316b; rakion, rá-, -iyon 216b, 
220a, 237b, 240a 

raládje plin 36a 
ralon(d)je, -onke 490b 

ram'chon 420a 

ramanants (aux —) 317a, v. ramo-; 

ramané 77 
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ramaye 420a; ram'chis", -his 92b, 

239a; rame 420a, 491b, 493a, 
495b; raméye 491b, 493a; ramète 
493a, 495b; ramtye 495b; ramis" 

420a; ramou (adj) 165a, (s. m.) 
508a; ramure 493a, 495b 

ramollir 232a 
ramonant 239a, v. rama- 
ramonier, ramont 419b, 421a 

ramonter às cromptres 976 
rampe 32a, 127a, 135a 
ranchéneriye 239a 
rangon 314b; ranguener 311a 
ranjt 100a 
ranoué 187a 
rantin, rá"tégn 101a, 108b; rantchis 

101a 
raoucher 85b 
rape 476a 
rapéte 127a, (top) 

rap'lète 127a 
rapport; v, arbre 
rascaye 239a 
rasclérci 503a; rasclércfye 113a 
rascode (al -) 316b 

rascouviét (adj.) 177a 

rascrakiner, -cran- 316b 
raspe, raspe, rasse 87a, 476a; — 

jeune r. 476a; raspadje 86a, 91b, 
93b 

rastréndu 187a ratand-tout, ratind- 
tot 143b (et top.) 

ratassé 187aratatiné 187a ratchítchi 
(adj) 187a; ratchitchi (s. m.) 

238b, ratchétch'lé 187a rate; v. 
queue 

raténé 503a 
rauquir 240a 
ravalàdje 35b; ravaléye 132a 
raveluke, -ute 239a 

raverdir 197b 
RAVIN (9) 33; type 33a, 34a; raviner, 

-éner 34b 
ràv'lé, -in 34a, 137a 

ravó 139b 
rawéte 238a, 239b 
raw'his' de buissons 916 
rawitchon 238a 
rayi 480b; rdyéye, -Îve, rá-, rayé (s. 

£) 153b, 157a, 477a; raytre 153b; 

râyeü d' pérés 265a 
razète á81a 

r'- (préfixe), v. aussi ri-, ru- 

r'balé 246a 
r'bot 145b 
r'boul'teüse (adj. f.) 145b 
r'brohyédje 508a 
r'cinéye 153b 
r'dik èt day (à ~) 250a 
r'dohe (à =) 250a 

129b, 
i 

135a; 

ré 385a 
rebut 239a 
récéne et dérivés, v. racine 
rechoir 38a 
récoté 505b 

recouvert, -vru, -i 177a 
récrasemint 35b 
reculé 145b 
rédé; rédon; rèdivon 127a 
rédjéter, v. rejeter 
refendre 514a 
regain 241b; — v. biloke, prune 
régouler 38a; régouliner 376; -áde; 

-édje; -emint 35b 

rehaussissement 33b 

réhé 385a; noirs r. 286a; — réhé d' 

pomes 287b; réhini 289b 
réhin, -jin 296b, 297a 
reine-claude 269b 
rejeter 197a; rejet 238a, 508a; rejeté 

(s. m.) 238a; rejeton 508a 

relayer 314b 
remblai(s) 34b, 135a, 138b 

réme 420a 

Remi; v. Saint-Remi 

remonter 504a, 505b 

remous 49a 

rempli 69a, 177a, 245b, 389a; — v. 

place 
renard; v. queue 
renconfoncé 77a 
renfoncé; v. chemin, voie 

renterré; v. chemin 
renoué 187a 
reséchi 187b 

résine 175a 

rèsse 91b, 491a, (top.) 477a 

restant 217a 

réicht 240a 

retiré 187a 

тейаё (top.) 129b 

reühin, -jin, -zin, rézin, -é- 296b, 
297a 

réw, -è- 40a; — v. astántche 

réyi 246a 
rèzè 212b 
ri, ri 40a, 48a, (top.) 42a, 43b 

ribaler, -è 190b, 247a 
ribot 147a; ribol'té 187a 
ricèper 505b 
richó 41а; richot, -out Ala, 138a, 

139b 
richoyéte (al ~) 316b 
richule (ca -) 42b 
riciné 153b 

ridé, ré- 129b 
rider 38b; ridédje 35b 

ridohét (pr. 3 pp.) 246a 
rie 387b 

rien; v. terre, tourner 

Riga; v. sapin 
riglé, -í 246a; riglèt (pr. 3 pp.) 248a 
RIGOLE (50) 138; type 39b, 42a, 

138a. 139a; rigoler, -gou- 36b, 

38a; rigoléye 35b 
rigot 42a, 139a 

rihé, -hia, -ché, -tché 40b, 41а 
rikéte 239a 

rilayt 311a; v. r'laye (à ~) 

rimbéc (top.) 43b 
rin 420a; rinché 165a; — rinhé d 

gruzales 287b, v. réhé 

rinche 99a; rinchó 99b, 108a 
rinconte 142b 
rinéti 503a 

ringoter 315a 
rinme 420a 

rin.ne-glótt 275a 
rinvéyi 36a 
ripét 129a 
riscoté 505b 

ritcheüte 36a 

rivadje; v. fagot 

rive, rí- 55а, 

rivéye 55a 

riveñ 398a 

RIVIÈRE (11) 38; type (rivfre, -(i)ére, 

ru-) 38ab, 43a 

rivolé (à Г ~) 250a 

riyé, -é, -eu 40b, v. rui; riyó 40b, 
138a 

rizés 491b 

r lache (à ~) 250a 

r'laye (à ~) 250a, 314b; — r'laye di 
bouc’ (à ~) 250a 

r'liguédouye (à ~) 250a; r'likèdaye 
(à ~) 250a 

r 'logué 36b, 38a; r'loguedje 35b 
r'louye (à -) 250a 

r'lóye 496b; r'louyure 496b 
r'manant 243b 

r'mineá d'ayes 473b 
r'monter 302b; r'monteû 473b 

r'mou 49a 

rneüjé" 296b 
r'nifiot 238b 
r'nóchi 311a, 3175; r'nóchwé 315b 

rnwèjé" 296b 
róbiner 321b 
róbosse 371a 
roc 27ab, 146b, 147b; rocaye, -âye 

25b, 28a, 147b, 148b; ROCAILLEUX 

(53) 144; type 28b, 145a 
ROCHE (5) 27; type (roke, ro(t)che) 

27ab, 33b, (top.) 28ab; — grise 

roche 25b; — v. bois; rókeüs 
145a 

ROCHER (5) 27; type (ro(t)cher) 27ab 

Roc; v. Sint-Roc 
rodje, v. rouge 

111а; — v. mettre; 
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rogne 146a, 147b, 214b, 215b; rogneüs 
145a, 244b 

rôjin 296b 
rok (à ~) 77b, 78a; v. demeuré 
rókét 137b 
rókion, -iyon 216b 
rólbire 141b 

róle 427a 
róltre 56b 
romarin 449b 
RONCE (36) 98; type (ronhe, ronche, 

rinche, rwinche) 87b, 98b, 99a, 
100a, 108a, 295b, 416a; — r. char- 
riante (fchériante) 416a; r. cou- 
rante 416a; male ronhe 99b; mènté 
т. 413a; тенге r. 415b; — v. bor- 

dure, broussis, buissonnage, buis- 

son, carré, coin, endroit, envoyer, 
hé, «hoü», nid, pan, place, sou- 
ches, soñkë, tas, terrain; ronceau 
108a; -enis 100a, 108b; -elis 108b; 
-enage 108b; -enée 108b; -enerie 

108b; roncenier 108b; roncier 87b, 
91b, 100a, 108a, (top.) 109a, 
416a; -ière 108a; roncis 87b, 91b, 
100a, 108a, 416a; 

rond 84a, 85b; — v. bois; rondeau; 
ron(d)& 84b, 85b; rondiot (de fou- 
gères) 106b; rondin 491a 

rondiner 320a 
ronhe, v. ronce 
ronjin 297a; ronjinèts 298b 
Rosne (top.) 39a 

rossète (adj. f.) 388b 
rotche, v. roche 
rotchés (adj. f. pl), v. rouge 
róte (fé. l=) 481b; rótyi 

rótytye 229b 
roubièsse (adj. f.); roubieñse (adj. f.) 

145b 
roubire 138b 
roubyi 246a 
rouch'ler 42b 
rouge 285b, 444a; v. agaise, argile, 

bouton, cul, fève, framboise, gro- 
seille, noix, pois, sapin, terre 

rougneüs 187b 
rouhyé-, -ché, -cha 40b, 41a 
roüjin 297a 
roujon 23a 
rouke 146b, 300b; roukeüse 145a 
roule 162b; à rouleaux 249b; roulûre 

185b 
roupéye 87b, 98b; roupis' 93b 
roup lót 388a 
rousse (adj. f.) 388b 

route 115b, 117a, 118b, 141a; — qua- 
tre routes (aux ~) 142b; — route 

qui coupe au court 124b; route de 
traverse 123b; router 137b; routeñ 
137b 

232a; 

rouwon 34b 

roüyé, v. royé 
row 40a, v. rui; rouwá 40b 

royü, -å 34b, 416, 138a, 139b; -at 
42b; royé 416, 139b; royon 34b, 

416, 138a, 139b 
rôyè 191b 
royinète 238a 
rôzinèt 385a 

rozwéle 72a 

r saki 187a 

r'sôter 47b 

r'soyeá 472a 
rucéper 505b 
ruch, ruché, v. ruisseau 

rude 146a 

rue 1186, 5116; — rue profonde 
119b; ruelle; — basse r. 119b; pro- 
fonde r. 119b; ruellette 123b 

rufinde 514a 
ruhé, v. ruisseau 

rui 38a, 39b, 40a; — v. saule 

ruiné; v. terrain 

RUISSEAU (12) 39; type (rühé, -ché, 
russió, -chó) 39a, 40b, 41а; ruch 

41a; ruchot 41а 

ruke 148b, 313b; rukètes 

rukieus 145a; ruk'leüse 145a 

rumórd 49b 

ruscoté 505b 

rüsseler 42b 

rüter 55b; à rûta (top.) 55b 

ruve, v. rive 

ruwer 311a 

rüzin 297a 
r'viérs 130b 

r'waguer 37b; r'waguèdje 35a 
rwajin, rwè-, rwazin, rwé-, rwo-, 

rwinzé", r'zin 296b, 297ab 

rwayinéte 238a 
rwétéye 229b 
rwinche 99a 

så 430a, 442a, v. saus 

sabèrteûs 147a 

sablon 27b 
sabot; v. bois 

sachier 480b, 507b 
sa(h)(o)u 455a; 

455b 
saigner 480b 
Saint-Jean (noix de —) 380a; v. pain; 

Saint-Lambert 303b; Saint-Remi 
{noix de -) 380a; v. aussi sint; 
sainte Catherine 271a 

saké 244a 

sale 146a, 423b 

salande; saléye 444a; salingue 430a, 

444a, 497a; saló 444a; — v. saus 

salkich' 68b 

salu 91b, 133b Sambre (top.) 39a; 

sambe (s. f.) 39b 

148a; 

430a, sa(hj)ouri 

sambourter 147a; sambourteüs 145b 

sanke 37a, 65b, 71a, 78b; sankis 
66a, 71a, 78b 

sâpèrter 147a 
SAPIN (138) 360; type 360a, 361a, 

364a, 366b, 430b; — s. argenté; 
blanc s., s. blanc 361b; noir s. 
362a, 364b; poilu s. 364b; s. 

rouge, rouge s. 361b; sauvage s. 
364b; — s. à encens 364b; s. de 

méléze 366b; s. du nord 362a, 

364b; s. de pays 362a; rouge s. du 
pays 364b; s. de pin 364b;.s..de 
Riga 364b; s. de la vieille sorte 
364b; — v. aiguille, cóne; sapine 

360b, 364b, 366b; sapinette 360b, 

364b, 369a, 366b, 495b 
sare 224b, v. süre 
saroquette 159b 
sárpe; sarpéte 482b 
sárt; sártadje 96a 
satagne 337a 
sati 200b 

saucier 443a; -ière 447b; sauçoi 

447b; -oie 447b; -oire 447b 
SAULE (167) 441; type 442a 
saus (sd, sd, sô) 442a; blanche s., 

chaude s.; froide s.; grasse s.; grise 
8.; grosse s.; s. hotchante; jaune s.; 
noire s. S. péteuse; s. pleureuse; 

rouge s. sauvage s. s. vaillante; 
verte s. 444ab; — s. de bans 'If 447a; 
s. bosséte, -ine; s. de bois; s. d'eau; 

s. de fagne; s. marsault; s. minon; s. 
de ru; s. salingue, salande, saló 
444ab; s. so tiésse 447a; v. saucier... 

sauter 47b 
sauvage; — v. coudrier, cerisier, cou- 

dre, épine, fraise, mèlêye, noisier, 
pomme, pommier, prune, prunier, 
sapin, sureau; sauvageon 279a 

saveür, -weür 222b, 223a; sawira 
222b; savourer; — s. bien, s. bon 

223a 
sawou, -our, saw, say(o)u, -ór 430a, 

455a; sawouri, saw ri, sayuri 455b, 

457a 
sbassener 310b 
sbate 309b 
«sbourner» 514 
S'brantcht; s'brantch'ner 502b 

scafé 324b, 381b; ѕсаў г), -()yi 

329a; scafié 323b, 327b, 382a; 
scafiéte 323a, 327b, 382a, 467b; 
scafion, -iyon 216b, 323b, 327b, 
382a; scafiot 238b, 323b, 382a; 
scafiote 323b, 327b, 468a; — à 

scafiotes 388b; scafioter 329b; 
scaf'gní 242b; scaf'gnot 238b; 
scafíl)ote 323ab, 327b, 382a; 

scaf(l)oter 329b 
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sca(n)gne 325a, v. scôgne 
scarbote 323b, 327b, 369a, 382a; 

scarboter 329b 
scarmê 503b 

scaye 25a; scayéte (à —) 330b; scayf 

328b 
SCHISTE (3) 23 
scléyi 185a 
sclimbe 321a, 490b 

sclindjer 314b 
sclucher 480b 
scôce, scoce 171b 

scochi 165a, 191b, v. scohí 
scófe 323a, 325b, 381b; scófion 

216b, 323b; scófiote 323b, 327b 

scógne 325a, 327b, 382a 

scohi, sc(o)uchi 502a; 

502a; scouch'ter 502a 
scopurné 505a 
scorc(h)t 479ab 

scôrçon 315b, 493a 
scortchí 479b 

scosse 382a 

scotche 467b; scotchf 503a 
scoté 503a, 505b 
scouv'ter 253b 
scraboter 181b; scraboteás 145a 
scrâfe, -ó- 323a, 324a 
scraki(y)on 216b 
scréfe 325b, v. scrâfe 
scréper 212b; scrépi 479b 
scwace, scwéce 171b, 382a; scwárcft, 

scwacher 329b, 479a 
scwürtchi 479b 
scwater 330a 
scwérer 314a 
seaux (à ~) 230a 

SECOUER (un arbre) (100) 252; type 
253b 

ségnon 457a 
seiller, séler 311a; séle 314a 
Sékeürs, v. sétcheü 
semaines; six ~ bleues 401a 

sembler bon 223a 

semence 368b, 468a 
SENTENT (Les fleurs ^ bon) (77) 199; 

type 200ab 
SENTIER (44) 120; type 121b; sente- 

lette 121b 
sér 224b, v. sür; v. pomme; sérétes 

(adj. f. pl. et s. £.) 225b 
séra 501b 
sésséte 239a 

sètcheñ 161a, 165a, sékeürs (s. f. pl.) 

165b; sétcheron 98b, 165a; sétchit 
(pr. 3 ps.)185a 

sétroupéte 384b 
seüct 457a; зейсїа 430a, 457a; ѕей- 

gnon 457a 
seur 224b, 225a; seurétes (adj. f. pl.) 

225b; seurétf 261a 

scouch'né 

зейгї 457a 

seutapéte 315b 
s(eu)trokéye, -fye 101a 

SÈVE (72) 194; type (séve, sê-, sévre, 
зейуе, seuvre, siéve) 175a, 194ab, 
195a, 480b 

séwe, seûwe 47а; v. voie 

sèwou, -yu 455ab 
sicochi 502a 
sicrèpète 481a 
sicwére, -êre 125a, 511b, 513b 
sidji 311a 
sifflet; v. bois 

sifon 53a 
sime 195a 

sin.ni 480b 

sint Lambèrt; v. bilokes; Sint-Lorint 
390b;  Sinte-Mad'lin.ne ` 390b; 

Sint-Roc 390b; v. saint 
sinti 200a; sinta 202b 

str 149a 

sitapéte 315b 
sitièle 315b 
Sitka 362b 
sitokéye, -éye 83b, 100b, 155b; sito- 

kéte 155b; sitocléye 84a 
sitóréye 105b 
sitropéye (d'herbe) 106b; sitroupéte 

384b 
s(i)trukéye 157a 
sive 195a 
Six; v. semaine, voie 
sîzon 457a 
skéter 184b, 191b 

skeüre 253a, 311a 

skinelé 186a 

skiter 38b 

slin 319b 

sô 442a, v. saus; — v. baguéte; sôcí 
442a 

soclot 157b 
sceuvre, soivre (аһаіп. aflandr.) 513b 

Sogne; v. bois 
sohé 133b 
soke 155a, v. souche; soké 155b; 

sèkêt 155b; sokéte 155b, 368b; 

soker 158a; soké, -è 186b, 187b 
sôkeü (top.) 68b 

soleil 369b 
solibtre 411b 
sombourter 147a 
son 167b 
sopét, sou- 103a, 107a; sopéte 167b; 

sop ter 505b 
sor 224b, v. süre 
SORBE (131) 343 
SORBIER (132) 346; type 348b 
SORBIER ALISIER (133) 352 
sorcière 460b 
sôrdant 43a 
sôre, sorte (adj. f.) 388b 

sor 'hiéte 391b 
sórt 1 96a; sórteü 473b 

sórt 2 478a, 512a 
sorte (vieille ~); v. sapin 364b 
sortir de la terre 47b 
soñce, v. source 

SOUCHE (57) 155; type (soke, -ou-, 

choke) 89b, 101a, 155ab, 181b, 
508a; — souche de fraises 304b; s. 
de framboises 295b; s. de groseil- 
les 289a; s. de ronces 1092; sou- 

cheau 155b; souchette 155b, 371a 

so(u)hi 136b 
soüké. 33a, 110a; — soûké couvert de 

ronces 108b 
souke dondon 175a 
soulevé 38b 
souloubtre 411b 

SOURCE (13) 43; type 43ab 

soürbi 348b 
sourctre 460b 
souricette 392b 
sours 43ab; — faux s. 47b; — sours 

d' Ave (top.) 45b; sourdjon 43a; — 
v. donner; ѕойғајопег 45a; sour- 
dant 43a; — faux s.; mort s. 47b; 
sourdon 43ab; sourder 45b; sour- 
dre 47b, 192b, 193a 

soussi (top.) 55b 

souwé 187b souwin.ne 173b 
sówé 455a, ѕоуй 455b 

soyeü 471b 
spèli 341b 
spénes, v. spiner; — spén' mint 495a 
spés 82b, 86a; spécheü 86a; spéhis', 

-éhis ̂  86a, 93b 
spéteúre 238b 
ѕріпсї 503a 
spingulér 175a 
spin.ne 363a, v. épine; — spine-di- 

һауе 406a; ѕріп?, spè- 406b; spiner, 

spè- 503а; spina 289b; spinonte 
(adj. f.) 145b; spin'ter 503a 

spiyf 330a; a tot ~ 252a 
splinke 313a, 316a; splinké 316a; 

splinguer, -ker 310b, 501b 
splo(u)ssí 212b, 329b 
sployon 342b 
spotche (à —) 250a; spotcher, spot- 

chí 251b, 330a 
spoüle 461b 
sprâtcht 246a 
spénoke 238b 
sta; v. demeuré 

staclin; -clinke 396b 
stalon 508b, 510b; staloné; v. arbre 
stampion 460b 
stantche (è =) 77b; stantchf 77b 

stape 508b; stapète 315b, 493a 

stârer 106b 
stâtche 61b 
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step 318a; stèpia 315b, v. stipe 
sticot 470b; stikia 470b; stêkiyon 

470b 
stièle 493a 
stièrnîs, v. noix 

stipe 318a; stipéte 171b 
stitchant, stitchán 363a 

Sto(c), stok 100b, 155b, 406b; sto(k) 
(à ~) 77b; — v. demeuré; stoké 

155b; srokéve 83b, 91b, v. sito- 
kéye 

stoféye 84a, 105b, 390b 
stombe 451b 
storbion, stourbiyon 49a 
storsion 216a 
stoüfion, stou- 216b 
Stréye (top.) 118a 
strikebale 499b 

strins (pl.) 228a 
stroclét 83b, 384a 
strognon 217a 
stron de coucou 175a; stron d' diále 

176b 
strouk 101а, 149a, 157a, 181b, 

238b; strouké. 101a; str(o)ukion 

157a, 221a 
stroüler 311a 
stroupéte 384b; stroupia. 84a, 384b 
stroutchon, strütchon 216b 
strukebale 499b 
struk'li 38a 
stwartchon 216b, 219a 

sü 225a 
sücf 457a; sûcia 457a; sûgnon 208b, 

457a 
süde A3b 
sûner 45b; sünant ASb; sünon 45а 

supèhe 86a; la Supexhe (top.) 87a 
SURES (pommes) (89) 224; type 

224b, 225a, sûrès, sürtés (adj. f. 
pl. antéposé) 225a; surétes (adj. f. 
рі.) 225b; suréte (s. f.) 261a; — v. 
pomme; surétí 225b, 261a 

sür 2 43b; sürdant 43b; surdjon 43a; 
sürdon 43b 

surale 161b 

Süre (top) 39a 
SUREAU (170) 454, v. sawou; — faux 

s. 461a; noir s., s. noir 461a; petit 
s. 461a; sauvage s., s. sauvage 
46la; sürangn 457a; sari 457a; 

süria 457a 
survia 430a 
sutike (il se ~) 470b 
sutocléye 101a 

sutrocléye 101a, 384b 

sûzê, -ia 457a; süzon 457a 

swâve 511b 
swèce 45a 

swáüre, swate, swére, swérte (adj. f.) 
388b 

Sylvestre 365a; — v. pin 
tacassé 384b 
tache; épaisse t. 86a; laide t. 87a; se 

tacher 232a; taché 229b 
taille (taye. tâle) 476ab, 491a, 514a; 

taille (de fougères) 106b; — jeune 
t. 476a; lès spéssés tayes (top.) 
477b; — tailler 471a, 480b; taye- 
ôs-bos 471b; tailleur, tayeá 471b, 

473a; tayéte 476b; TAILLIS (176) 
87a, 476; tayin 476b 

TALUS (48) 133; type 55b, 133b, 
137b; — talit covrir d’ rasse 91b 
tampé 62b 

TAN (179) 487; type 487a; tanë; 

tanéye 487b; tanin 487a; (on rive 
487b 

taper 310b; t. leurs feuilles 179a ; — 

t. jus 310b; — t. au court 125a; v. 
chemin 

taquet 386b 
tarlarigot (à ~) 250b 

tarte 239a; — v. groseille 

tartelét, tartélót 143b 

tas 87b, 105b; — t. de ronces 108b 
taxifolia 362b 
taye, v. taille 
tchabot 182a; tcha(r)bote, tchalbote 

179b, 182a, 326b; rcha(r)boté 
182a; tcha(r)boteüs 182a; tchabo- 

tou 182a 
tchacossé 384b 

tchâgne 353b 
tchakéte 238a 
tchäkiron, -an 216b 

tchamp; v. voie 
tchandéle 391b 
tchan.ne 353b 
tchantwér(e), -wére 52b 

tchape 382b, 508a; tchapelé 185b 
tchäpin.nt 348b 
tchap'ner 505b 
tchár 385a; tchár& 385a 

tcharbote, v. tchabote 

tchärkè 216b 

tchârme, -ne 421b; tcharmine 423a; 

tchârnia 421а; tchárnale; -nali 

421b 
tchásséye, -fye 117ab, (top.) 118a 

tchatcha; v. tourner; tchatchis' 73b 
tchatié 384b 

tchaton 390a 
tchavéye, -âye 119a 
tcháwe 271a 
tché, v. tiér 

tchégna 32a 
tchègne, tchéne, -é- 353b; — tchénes 

d'ouríre 111b; tchéné, -€ 104b, 

430a 
tchénas (à -) 250a 

tchéne, v. tiéne 

tchénis' 239a 
tchêpieñs 187b; tchépiou 187b 
tchér, v. tièr 

tchérá, -ó 120b, 127b, (top.) 130a 
tchèrbont 473b 

ichèrdjt, -é, tchèrtchi... 245ab 
tchèrtjf 276b; tchèr'st 277a 
tchêrkè; tchèrkin 216b 

tchérme 421b; tchérnale 421b 

tchèrné 32a 

Ichésse, -te, v. tête 
tchèsseñ 514a 
tchésté 384b : 

tchèt 390a; ménon-tchètchèt 391a; 
tchèton 390a 

tchèturmats (pl.) 491b 

tcheu 316b 

tcheur 248b; tchèyèt, -ont, -nut (pr. 3 

pp.) 247b, tcheujant (id.) 247b; 
tcheüte 36a 

tchèvâye 119a 
tchèyins 239a; tchèyote 239a; tchèyu- 

res 243a 
tch'fô 491b; — tch'fó а Риё 495b 
tchif-tchaf 71a 
tchif-têre 20a 
tchike 1 (de raisin) 301b 
tchike 2 237b; tchikét 237b; tchika 

237b; tchikéte 237b; tchikelète 
238a; tchikelote, -rote, -note 238a; 
tchiker 241a 

tchimin, v. tch' min, chemin 
ісіп; v. рей; tchinis^ 91b, 109b, 239a 

tchingne 333b; tchin.ne 353b; — v. 

tokéye 
tchinike 238a 
tchintchin, -tchi 

399a 
tchipète 167b, tchipelète 

tchip-tchip 344b 
tchirdji 245a 
tchir(l)oupète 167b 

tchitche 188b, 299b; tchitchè; v. rai- 
sin 

tchivrou; v. peñ 
tch'min, -é, -i 115a, v. chemin 
tchôdire 49a; tchôdron 49a 

tchokèt 84a 

tchôkî 311a; tchôke 316b 
tchontwêr(e) 52b 
tchô(r)me 421b, tchône 421a; tchórmé 

423a, tchórné 421a; tchornale, 

tchó- 162b, 421b 

tchósséye 117a 
tchoüker 197b 

tchoüléne 270a 
tchoüler 176a 
tchoupe 101a; tchoupéte 1676; tchou- 

pliye 385a 
tchówé 269b 

tchoyat, tchwèyant (pr. 3 pp.) 247b 

398b; tchitchine 

167b; 
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tchü 316b, 511b 
tchula 157a 
tchun 144b 

tchétche 238b 

té, v. thé 
témant (pr. 3 pp.) 247a 
tempéte 250b 
temps; v. marque-temps, pluie 
tenderie; v. bouton 
ténin 487a; tén'réye 487b 
tenu 78a 

tère, -é-, -é-, v. terre 

Terme (top.) 43b 
térne, térme, -é- 125b, 127b 

térouye 21b 
TERRE (1) 17; type (tere, -é-, -é-, -á-, 

-iè-, -ié-) 17a; — à la t. 249b; — 
crausse tére 21; djène t. 24b; 

douce t. 23a; forte t. t. glaise; 

grasse t. 20a; hate t. 48b; jaune t.; 

leüse-tére; nóse-tére; rouge t. 
tchif t. 20а; t. vaine 96b; — t. à bri- 
ques 20a; t. de bruyères 96b; t. de 
colons 23a; t. à essart 96a; t. à 
essarter 96a; t. de foulon 20a; t. à 
genêts 96b; t. à jachère 96a; t. de 
mortier 20a; t. de moulin 23a; t. 
d'osiers 453b; t. à plaquer 20a; t. 
de pot; t. à potier 20a; t. à rien 
96a; t. à / en trihe 95b; — v. hate, 
ome, Sortir; TERRAIN INCULTE (35) 
93; t. abandonné 96b; t. banal 
96b; chate tèrin 48b; t. enronciné 
108b; mauvais t. 96b; t. négligé 
96b; plat t. 30b; t. ruiné 96b; t. 
vain 96b; — terrain de bruyére 
96b; t. en friche 96b; t. à jachère 
96a; t. plein de ronces 96b; t. à / 
en tríhe 95b; t. à / en vague 96a; 

terrail, téra 32a, 55b, 96b, 133a; 
térasse 23a; téri 96b 

terriblement 251a 
tértchi 245b 

téte 167b, 214a, 505b; — téte d'ar- 
bre 85b, 508b; t. de chat 148b; t. 

de cheval 286b; t. de chien 
148b; t. de halo 508b; t. de mort 

107b, 148b; t. di mouwale 149b; 

t. de saus 508b; — v. arbre, saus; 

tétard 508b; - v. arbre; tétiére 

169b 
tétou 239a 
teujon 216b 
teumèt (pr. 3 pp.) 247a 
téye 106b, 476b; — so lès téyes (top.) 

477b; tëyeñ 471b; tèyis" 476b 
tèy(o)ü 435b 
thé 99b, 436b, 460a, 465b 
«thier» 816, v. tièr 

thuya 362b 
tídje 32a, 125b, 135a, 136b 

tièr, tchèr, -êr 32a, 125a, tié(r)ne, 

-me 30b, 32b, 125b, (top.) 127b, 

128a; grand tiér 128b 

tièr st 277a 
tièsse, v. tête; tièster 505a 
tille 435a; TILLEUL (164) 435; type 

(Пуей, tivoñ, -ü, ti(y)we) 435b, 

436a 

timpèsse 250b 
timprouye (adj. f.) 271a 
tin 487a; tin.né,, 487b 
tinre; v. pierre 
tirer 480b; tirer (l'écorce, les écail- 

les) 330a 
tire-larigot (à —) 252a 

tison 220a 
t'mant (pr. 3 pp.) 247a 
to 155b 
to(u)yó 216b 

tognó 217a 
tokéye 1, v. toquée 
tokéye 2 490b 
tombe (aussi top.) 33b 

TOMBENT (les fruits —) (98) 247; 

type 247a, 248b; — faire t. 311a; 
— t. leurs feuilles 179a; toumáye 
179b 

tónant 144a 

tonde 480b, 503a 

tone 285a; ton li, 289b 
tonnerre; v. fond, trou 
tópé 84a 
topèt 101a, 107a; topéye 84a 
toquée, toké( ye) 83b, 101a; t. de frai- 

ses 304b; tokéyes di tchin.ne 
103b; toquelée 84a, 101a; rokèt 
101a, 384b 

torchette 105b; torchié 186b 

tordu 186b, 423b; tortu; tortillard 

423b; tortillé 186b 
torkèyon, -tè- 216b 
tôrme 51a, 52b 

tórnant, tor-, v. tournant 

touailleter 507a 

toübion 49a 
TOUFFE (37) 100; type 84a, 101b; 

toufé, -fia 84a 
toüfion 216b 
toumer et dér., v. tomber 

toupet 84a, 101a; toupète 167b 

tourbiére; v. framboise 

toürbiyon, -béyon 49a; tourbiller; 
tourbillonner 50b 

tourét 216a; touron 216b 
TOURNANT (52) 144; type 49a, 143b, 

144a: tournée 144a; toürnis' 49a; 

tournóle 144b 

tourner 50b, 235b; — t. a flate 232a; 
t. à rien 234a; t. a tchatcha 232a, 

234b 
tourprí 61b 

tó(u)rson, tour-; tórchon; tórsiyon, 

tor-, toursió; toü(r)chon, tou-; 

toüch'lon, -non; toücha, tou- 216a 

touwé 219b 
touyoû 435b 
toûy ter 505b 
toyon 216b; touya 219b 
trå, v. trou 
tracer 514a; tracé (s. m.) 511b, 513b 
train; bon t. 250b 
traitoir 49a, 53b 
trake 511a 
tramb(l)e, trabe, tra(n)le, tranne 

439b, 440a; trablôye (top.) 441b 

trancher 514a; trantchi (s. f.) 511b 

travailler 195a, 423b; — travayf à 
chache loüde 37a 

travers 123a; — v. aller, prendre; 
«TRAVERSE» (45) 123; type 123a; 
— t. qui coupe au court 1246; — 
v. chemin, route, voie; traverser 

125b 
travórtchi 124a; travórtchiye 124a 
trawéye 124b; trawiére 113a 

trécóper 124b 
treille 387b 
trélant (pr. 3 pp.) 248a; à trélées 

249b; tréláye 251a 
TREMBLE (166) 439; 

439b; tremblard 441b 
trèpi 385a 
trét 511b, 512a; — grand t. 511a; — 

v. cóp 
trétchi 384a; trètchie 299a 
trêteü 50b, 53b 
tréyéte 385a 
tréyin 141b, 148b 
trf, trí(c)he 916, 95a, (top.) 97a; — v. 

terre, terrain; tríhé, -ia 95b; tri- 

hon, -chon 95b, (top) 97b; trihi 
(v. i); tríhyler (v. i.) 97a; — él tri- 
héte (top. 97b; so lès trih'tés 
(top.) 97b 

tribe 439b, v. tremble 
tricléye 249a 

trike 129b, 316a; tricole 316a; тік? 

310b; trik'ler 313a 
trikét 32a, 126b 
trimbe 439b; trimbéle 440a 
trin d’ сағ 114b 
tri n)kebale 499b 
trinker 514a 
triomphe 303b 
triste 244a 
tritchét 384a 
tritchi 230a 
triyane 439b 
tríyé 95a; triyo 95a; triyot 91b 
tró, v. trou 
troche, moke 297b, 299a, 

type 431a, 

344a, 

384a, 460a; — t. de champaines 
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344a; troke de pètches 299b; t. de 

vigne 299b; - v. pois 299a; tro- 
cheau, trokê, -Кіа. -tchî 83аб, 
101a, 384a; — v. groseille; trokéle, 

-cale 101a, 384a; trochée, fro- 

tchîye 299a, 384a; trochier, trokî, 
trokf, 348a, 384a; troclét 82a, 

83b, 384a; trochelette, troclète 
299a, 384a; TROCHET (147) 383; 
trokèt 82a, 83b, 101a, 384a, tro- 

tchét 83b; — gras troket 107a; tro- 
chette; trokète 299a, 384a; — v. 

groseillier; : trochelée; _trocléye 
299a, 384a; troclé 384a 

TROGNON (de pomme) (86) 215; type 
217a 

trois; v. chemin, voie 
tron.ne, -дпе 439b, tronár,. tró- 

440a, 441b; tron.neu; v. bois; — so 

Г tróneu (top.) 441b 
TRONC (D'ARBRE) (58) 159; type 

160ab, 219a; tronce 160b 

tronle, -ôle 439a 
trope, v. troupe 
troquet 129b 
trota; v. bois 
trou 30b; 34b, 51a, 53a, 57b, 113a, 

114a, 138b, 147b, 180b; — au trou 
bouillant: (top. ?) 49b; tró d'vins 
37а; laid t. 49b; лейт t. (top) 52b; 
— t. sins fond 47a; — trous et bos- 
ses 147b; trou d'eau 49b; trou de 
tonnerre 49b, 52b, 74a; — v. 

bwáre; troué (adj) 145b, 182b; 
trouée (s. f.) 113a, 114a; trouière 
114a 

troüchon, trou- 216a; troussió, tru- 
cha 216a; — au troucha (top.) 
219a. > 

troûfion, trou- 216b, 324a 
troufltre; v. framboise 
troûlèt (pr. 3 pp.) 248a 
tro(u)pe 104b, 299a, 384b; troupé, 

-ia, -ió 84a, 101a, 384b; — troupé 

d'herbes 107b, troupéle 384b; 
tro(u)péte 84a, 384b; troupléte 

84a; 384b; troupléye 384b 
trüche 95a 
truie 271a 
trukebale 499b 

trukét 126b 
tráléyes (à =) 249b; trülét (pr. 3 рр.) 

248a 
trütché 384a 
tucha; tüchon 216a 

tuile 185a 

tujon 216b 
tuké 4706 
tumer 247a, v. tomber 
turét; turot 216a 

tuyau 216b 
шуй 435b 
twartchon 216b 

twértcht 189b; rwèrtchi, v. torchié 

uchon 463b 

ukét 130b 
uni 490b 

urdulé 147a; urdulant 145b 
uréye; -éle 32b, 133b; uréte 490a; 

uria 127b 

üssia 463b 

vache; v. panse 

vâgue 113a 
vaillante; v. saus 

vain; v. terrain, terre 
vake; v. рой 

val, vá, và 28ab, (top.) 29a; — v. hé; 

VALLÉE (6) 28; type, valéye, -áye, 

-f 28ab, 29a, 130a, 131b; — à la 
vallée 249b; só lés valéyes (top.) 

29b; — v. aller, d'morer, kéyi; val- 
lon 28b; vauceau 29a; vaucelle 
29a 

valandr® 145b 
vaner 189b 
vatche; v. pate; vatch'li 492b 
vau, v. val 
vé 490b 

vèdje 190a 
véler 37a; vélédje 36a; vêleüs 182b 
véloáüde 490b 

venir 192b, 193a, 198b; v. blet 232b; 

v. à feuilles 198b; — mal venu 
244a 

verbók 261a 
verdeau 225b, 226a; — v. pomme; 

vérdélot 238b 
verdjale 175a; vérdjéte 190a, 420a; 

vérdjon 190a; vèrdji, -er 189b 
véreux 244b 

vérguéyf 315a; vérguéyon 315a 
vermoulu 183a, 244b 

vert, -e 323a, 444a; — v. argile, gro- 
seille, pomme, pun 

уёѕѕей 201a; vésséte; v. pomme; vès- 
sóde 165a; уёззой; v. pomme 

vévf, -i 56b, 59b, 61b; vévré 59b 
vèvroü 449b 

véz'lou 183b 

vide (s.m.) 113a, 181a, 182b; vidé 
182b 

viérsant 132b 
vieux; v. prunellier, sapin, voie 
vigne 297b; — v. troke 

viloüde 490b 
vinaigre; v. pomme 
vintin.ne 512a 

Vire (top.) 39b 
viréye 95b, 478b, 512a, 514a; vir 'lète 

123b 

vivier, vivi, vivi 56a, 59b, 61b; vive- 
reau 59b 

vó d' tchamp 123b 
voie,  vó(ye), voñye,  vwatye), 

vwé(ye), умі 14а, 115a, 116a, 
117ab, 119a, 120b, 140b, 511b; — 
basse v. 119a; close v. 119b; 
courte v. 124a; creuse v., v. creuse 

119b; croisée (-elée) v. 142b; 

deux (quatre, six, trois) v. 142b; v. 

devalée; v. encaissée 119b; fausse 

v. 119b, 124a; fonde v.; profonde 
V.; v. rabattue; v. renfoncée; vieille 
v. 119b; — v. à l'adréce 124a; v. au 
court 124a, qui coupe au court 
124b; v. au plus court 124a; v. dol 

crwés 117a; v. a Гёѕѕе 124b; v. di 
comune. 117a; v. d'.cayó. 123a; 
vóye dins lés patüres 124b; v. du / 
des poirier(s) (top.) 264b; vóye di 
séwe 125a; v. d' tchamp 123b; 
v. de traverse 123b; voiette, 
vo(ñjyète, vô- 117b, 120a, 122a; 

voielette 120a 
vole (à D ~) 250a; voléye (à l ~) 

250a 
volonté (à~) 250b 
vó"tion 86a 
vózié 28b 
vuit, уй (s. m.) 113ab; vuide, våde 

(s.m.) 113ab 

ушу? 59b 
wache 57b 

wachis^ 71a, v. watchis* 
wâde, wå- 324a, 382b, 490b, 491b 
wadó 444a 

wague 35a; waguédje 35a; wague- 
mint 35a; waguer; eler. -eter 35a, 

37b 
wale 317a 
waléye 35b; à w. 250b 
матае 307b 
wandion; v. groseille, pois 
warbére 141b 

warcot, -out 316a; warcoter 310b 

warde 475b; w. de bois 475a 
warhé, wér-, warichér, -o, wér(i)hyé... 

95b, 96a, (top.) 98a 

warok, wé- 3156; waroké, -іа, wè- 

316a; — v. hiner; waroker, wé- 310b; 

warloké 316a; warloker 310b 
wascaye 24a 
wa(s)ter, -èy 233a 
wastia 316a 
wastroût'teu (pr. 3 pp.) 234a 
watchis' 71a; watch'ler 79a 

wat'lot 316a 
wayin 241b; way'méte 238a 
wazire, v. wèzîre 

wé 59a 
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wébe 478a, 513b 
wéce 171a 

wéde; v. bossét 

wéenon 271a 
wérbire 48а 
wérhé, v. warhé 

wérk 444b 

wérok et dérivés, v. warok 
werpin (ahain.) 110a 

wéye 117b 
Weymouth 365b; — v. pin 
wézi(re), wa- 448b, 496b; — v. bokét; 

wëztri 453a; wèzirèye, waziriye, 
wézir'réye 453a 

win nf 189b 
wirhê 95b 
witch-watch 71a 
wites (pl.) 449b 

| wizire 448b 

wole 317a 
Yerne (top.) 39a 
уб; v. eau; v. piche 
zbèle (top.) 43b 
zbèner 503a 
z'bilé 184a; zbiyt 184a 
z'bólé, -ои- 37b 
zglidé 132b 
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ABANTE 48b 

ABBATTUËRE 311b, 321b, 472b 

ABELLANA 380b 

*ABOLOS 426a 

ABORTARE 241Ь 

ABYSSUS 52b 
*ACARELLA 426b 

ACER 242b, 403a, 426a 
*ACERABULUS 426a, 428a 
ACINUS 410a 

*ACRICELLA. 283a 
ACÜCULA 363b 

ADAUGÉRE 241b 

*ADDUCTIARE 54b 

АРЈАСЕМТІА. 478a 
ADULTER 241b 
*AENMARREN 78b 

*AFANNARE 68b 

*AGRANIO 403a 
AHSEL 317b, 493a 
*AKARNOS 426a 

*AKAROS 426a,428a 

ALA 317b, 493a 
ALBA SPINA. 405a 
*ALIRA 346a, 352b, 410b 
*ALISA 451a, 458b 
ALNUS 352b, 451a 
ALTITIA 272a 
ALTUS 33a, 89b, 105a 
AMARUS 208b; 279b 

AMB-, AMM-, AMP- 291b, 410a 

AMBACIA. 294a 
*AMÒR. 195b 

AMYGDÁLA 2086, 291b, 295b 
APPORTARE 198b 
FAQUILENTUM 464b 

ARCUS 495b 
ARGENTUM -361b 

ARGILLA 19a 
*ARREÉSTARE 507a 
*ARTIKA 98b 
*ASTANETUM 426b 

*ASTANOS 426b 
ASTELLA 486a 
ATER 399a 
AUCA. 4296 
AUGUSTUS 272b 
AUSERIA 449b, 453b 
AXÍLLA 494b 
*BACCINUM 312a 
BACULUM 320b 

BALLARE 247a, 501а 

BALLISTA 452a 
*BANK- 137b 

BARBA 363b, 383b, 392b 
BARDAUZ 311b 

*BARDO 68a 

*BARO 334a 

INDEX ÉTYMOLOGIQUE 

*BARROS 311b, 317b 

BARTNUSS 380b 

*BASSIARE 60a, 513a 

BASSUS 60a, 513a 

BASTUM 312a 

BATTUERE 98a, 311b, 512b 

BED- 392b 

BEKE 42b 

BELLUS 372b 

BERG 97b 

BERM. 110a, 137a, 140b 

BETU- / *BETW-, BETULLA, -ULLU 417a, 

420b 
BEUKEN 494b 

BEUKJE 85a, 103a, 162a 

BEULE 313a 

BICORNIS 1656 

*BILIA 185a, 320b, 445a 

*BISÓN 491b 

BLEFFEN 2516 

BLEICH 230a 

XBLETTIAN 230a, 286a, 289b 

BLOK 321b 

*BOD- 371b 

BONUS 345b, 410a, 415a 

*BORA (*BORRA) 56b, 106b, 161a, 
181b, 387a 

*BORD 110b, 112a 

*BORVO- 72a, 78a 

Bos 103a, 446a 

*воѕк- 81а, 84b, 87b, 89а, 89а, 92а, 
102b, 105a, 151b, 313b, 365b, 
387ab, 423b, 434b, 471a, 472a 

*BOTAN 198a, 345a, 460b 
BOTE 106a, 494b 

BOTELLUS 366 

*BOVACEA 67b, 110b 
BRACHIUM 106b 

*BRACU 67b 

BRADEN 233b 

*BRAGERE 444b 

BRAKE 312b 

*BRAKKO 312b, 321b 

*BRAMBASI 290a, 296a, 396b, 414b 
BRANCA 504а 

*BREKAN. 501b 
*BRENNO- 78b, 176b 

BREVIARIUM 87a 

BRI(M)B- 398a 

*BRIHHIL 346b 
BRIKE 491b 
*BRINOS 320a 
BRISARE 118a 

BRISGO 352b 

BRITTUS 68a, 311b 

BROCCUS 67b, 372b, 507a 
*ввор 66b 

BRODDEN 472b 

BROEC 60b, 67b 

*BROGILOS 67b 

BROMBILK 93b 

BRÜCUS 398a 

BRUNNA 2216 

BRUNCUS 78a 

BRUSCH 147a, 509b 

*BRUSCIA 84b, 87а, 91a, 92ab, 105b, 

110a 

*BRUST- 93а, 221a, 242a, 324b, 472b 
BRUTUS. 147a. A i 

BÜCCA 82b, 84b, 217a 

BÜCÍNA 221a 

BUFF- 459b 

вон 85а, 102b, 183a, 370b, 509a 
BÜK 161b, 221a, 383a 
*BÜKA 103a, 221a, 360b, 370b, 387a, 

470a, 509a 

BULGA 103a, 162a 

BULLA 52a, 106b, 146a, 147a, 230b, 
313a, 372b 

BULLARE 50a, 52a, 68a, 87a 

BULLIRE 50a 

BÜLLUCA, *BULLUCCA 265a, 274b, 
400a, 401b 

*BULTIO 470b 

*BUNIA 52b 

*BUNNA 483a 

BÜRDO 319a 

BÜRICUS 230b 

BÜRRA 106a, 161a 

*BÜSCA 89а, 102b, 509a 

*BÜSK- 103a, 313b, 370b, 459b 
BUTR 459b 
*вотт 106a, 147a, 483b, 504a 
BUTTÍCULA 286b 

BÜxus 352b 
CACARE 372b 

CADÉRE 37a, 243a, 248b 

*CAESELLUM 482b 
CALCARE 198b, 314b, 321a 

CALDARIA 50a 

CALIO- 28b, 146b, 321b, 486a 

CALX 118a 

CAMBA 209a, 328a 

CAMPUS 386b, 452b 
CAMUR 186b 
CANADA 439b 

CANCER 188b, 220a 
*CANIA 424a 

CANIS 91b, 243b, 272a, 399b 

CANTARE 54a 

CAPO 507a 

CAPPA 371b, 383b, 460a, 468b, 509a 

*CAPPARE 185b 

CAPPELLUS 386b 

CAPRA 372a 

*CAPTIARE 117b, 372b 
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CAPUT 286b, 321b, 513b 
CARCER 220b 

CARO 330b, 383a, 469b, 480a 
CAROLINA 365b 

CAROTA 369b 

CARPINUS 421a 

CARRUS 403b, 386b 

*CASSANUS 353a, 424a 

CASSIA 288a 

CASTANEA 336a, 338b, 370b, 415a 

CASTELLUM 386b 

CASTIGARE 338a 

CASTRARE 491b, 506b 

CATHARINA 415a 

CAUDA 370a, 453b 

САМАКЕ 119ab, 140b, 183b 
CAVUS 34a 

CENSUS 83b 

CERASEUM 275b, 278a 

CHARAX 318a 

CHÓRDA 485b, 490b 

CICHORIUM 183a 

cirpus 506b 

CIRCÜLUS 474b 

CLARUS 113b, 505a 

CLAUDÈRE 120b 
CLAVUS 395b 

*CLETA 318b 

CLINARE 190b 

*CLINICARE 190b 
CLIPPELE 320b, 487a, 492a 
*COACTIRE. 85b, 333b 

COAGULARE 487a 

*COCCULA 327a 
COCCUM 243a, 370b, 372a 

CÓCHLEA 327a, 371b, 383b, 459b, 

469a 
COGNOSCERE 191a 

*COHORTILE 83b 

COLAPHUS 124b, 268a, 473a, 477b 
COLARE 56b, 68b, 140a 

COLEUS 272b 

COLLIGERE 322b 

COLOPHONIA 176a 

COLORARE 228b 

*cóLURUS 350a, 378a 

CONFINIS 132b 

*CONREDARE 23b 
CONSOBRINUS 397b 

CONTRA 143b 

CONUS 373b 

COOPÉRCÜLUM 327a 

COPÜLA 387b 

COR 1656 

ConiNTHUS 299a 

*CORMA 353b 

CORNU 112a, 144b, 147a, 372a, 510b 
CORNUS 346a, 352a, 379b 

CORNUTUS 147a 

CORONA 169b, 506a 

CORPUS 162a 

*CORRÓTÜLARE 36b, 72b 

CORYLUS 350a, 378a 

COSTA 469b 

CÓXA 164b, 328b, 372a, 387b, 469a, 
503b, 509b 

CRABBELEN 146b 

CRAKELINE 397b 

CRASEN 37a 

CRASSUS 447a 

CRATICÜLA 114а 
CRÉPARE 185b 

CRÉSCÈRE 192a 

CRIBRARE 246b 

CRIEKE 242b, 271a, 403a, 409b 

*CRÍNARE 483a 
CRINC 129a, 186b 

CRISPUS 188b 

CRISTA 28b, 137a, 300a, 321a, 506b 
CRODUS 69b, 107b 

CRÜX 143a 

CRYPTA 181b 

CUCURBITA 370a 

CÜLEX 397b 

CÜLTÉLLUS 2216, 468b 

CÜLUS 149a, 159a 

CÜNEUS 143b 

CÜPPA 168b, 371b, 372b, 506a 
CURRÉRE 140a, 215b 

*CÜTINA 173a 

CYDONÉUM 226a 

CYMA 506b 

DAGGERT 98b 

DAMASCENA 272b 

Damascus 272b 

DEMORARI 79b 

*pERUA 421b 

*DERVA 19а, 21а 

*DERVULA 19а 

DESCÉNDERE 132а 

DEXTANS 515a 

DIABOLUS 499a, 501b 

puc 21b 

*DIRECTIARE 124b 

DIURNUM 114а 

DOCCE 84b, 106a, 386a 

DOCKE 106a 

DOND- 176a 
DORSUM 247a 
*DRAGENOS 400a, 402a, 405a 
DREVE 114b 

DÜLCIS 224b 

Do 513a 

DÜRUS 322b 

ÉBULUM 461b 
EMENDARE 306b 

ERADICARE 145b, 155a, 477b, 480b 
*EXAQUARE 140b 

*EXCADERE 491a 

EXCALDARE 246b 

*EXCARNEA 325a 

EXCAVARE 98a, 120a, 140b 

*EXCLARIARE 113b 
EXCORTICARE 478a 

EXCUTÉRE 253b, 314b, 322b, 327a, 
363b, 383b, 470a 

*EXCUTICARE 332a, 446b, 469a, 504b 
*EXSARTUM 443a, 474b 

EXSUCARE 483b 
FABA 208b, 303a, 305b 
*FACILE 25b 

*FACUS 489b, 491b 
FAF- 2156, 326a, 332a, 383a 
*FAGINA 357b, 360b 

FAGUS 162b, 355a, 360b 

*FALLIA 114a 

FALSUS 183b 

FALÜPPA 313b 

FANI 62b 

FASCINA 492a 

FASCIS 107a, 492b 

FATA 244a, 423b 

Ficus 271b 

FÍNDERE 491a 

Finis 168a 

*FIRST 506b 

FLACCUS 72b, 191a, 231a 
FLADO 231a 

FLAK- 113b, 191a, 313b 

FLAMMA 252a 

FLAPP- 313b 

FLATS 70a, 72a, 231a 

FLATSEN 191a, 313b, 314a 

FLAUSEN 314a 

*ELECTICARE 190b, 247a 

FLINKE 186a 

*FLIUKKA 169b 

FLÓCCUS 107a, 387b 

FLORERE 199a 

FLOS 198a 

*FLOT- 60a, 252a 

FLOTI 252a 

FLUG 252a 

FÓCUS 494a 

*FopR 87b 

FOLIUM 178b, 179b, 357b, 387b 

FORAS 56b, 1126 

FORESTIS 81b, 475b 
FORMATICUM 327b, 4146 

FOSSA 61а 
FRAGILIS 186a 
FRAGRARE 279b 

FRAGUM, -A 293b, 303a, 304b 

FRANK 260b, 380b 
FRAP- 72a 

FRAXINUS 424a 
ЕВЇСАВЕ 123b, 186a 
FRÍSK 72b 

*FROGNA 188b 
FRUCTUS 205a, 371a 
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*FRÜSTIARE 230b, 243b 

*FÜLLICARE 512b 

FÜNDUS 75а, 79a 

FÜRCA 143b 

*FÜRICARE 318b 

FUsTIS 352b 

FÜSUS 370a 

GÀLBÍNUs 228b 

GALEA 501b 

GALLICUS, -a 305a, 309a, 370b, 387a, 

393a, 402a, 430a 
GASCOGNE. 337b 

GEISS .243b, 372a, 483b, 495b 
GÉLARE 176a 
GÉMËLLUS 387b 

GEÉNÍSTA 466b 

*GÉRO 251a 

GEST 176a 

GLANS 3546, 355a, 371a 
GLENNARE 322b 
GLUDEN 132b 
GLITTUS 69b 

GLORIA. 86b 

GLÜTEN 175b, 364a 

*GLUTINARE .175b 
GLÜTTIRE 50a, 79a 
*GOBBO 410a 

GOG- 410b 

GRABEN 138a 

GRANARIUM 403a 

GRANUM -243b, 246b, 301b, 345b, 
371a, 403a 

GRAPHIUM .286b 

*GRAVA 266; 146b, 453a 
GREOT 25b 
*GRIPAN.. 1292, 483a 
*GRIPIAN. 129b 
*GRISILÓN. 188a 

GRIUBO 146a 
GROB 146a 
*GRÔDI 504a 

*GROSSELLA 283a 
GRÓssus 162b 
GRÜMUS 146a 

GRUNDBIRNE 370b 
GÜLA 34b, 36b, 42b, 54a, 54a, 75b, 

83b, 410b 
GÜLBIA 55а 
GUMMI 175b 

GÜRGES. 54a 
GÜSTARE 223b 
GÜSTUS 222b 
GÜTTA 47а 

НАСКМЕҮ 240b 
*HAF 97b, 98a 
*HAGJA 82b, 87b, 89b, 417b, 477b, 

510b 
*HaisI 97b, 477b 

*HAISTR 355a 

HAKEBUSSE 459b 

*HALON 255a, 314b 

HAMLAT 424a 

НАМРЁВЕМ 291b 

*HANKA 155b 

НАРРІА 473a 

*HARA l46b 

*HARD 452a, 497b 
HART 147a 

*HART 176a 
HASAL 106a, 442a, 507a 

*HATIAN 360b 

*HAUWA 482b 

HAVERESCH 349a 

HEBEN 483a 

HELMBARTE 317b 

HERBA 98a 

*HERDA 120b 

*HERNEST 501b 

HEVEN 483a 

*HÍRPÍCARE 494b, 501b 

НОВ 494b 

HOK- 130b, 146b 
HOKKE 33b, 146b 

HOLE 106b, 136a 

HOLLAND: 439b 

HOLLEN 255a, 483a 
HOOP. 246b, 467b 
HOSA 246b 

HÓsTIS 105a 
*HOTT- 79a 

*HOTTA. 332b 
*HoTTISÓN 75b, 147a, 205a, 255a, 

314b 
*HULFTIA 1076 

*HULIS 464a 

HUMOR 195b 
*HUPPO 85а, 104b, 168b; 387b, 467b, 

506a 
#HURA 85a, 104b, 135a, 162b, 494a 
INCENSUM 364a 

*INDUCARE 54b 
INDUCÈRE 54b 

*INDUCTORIUM. 54b 

*fNTÓRTILIARE. 219b, 423b 

INVOLUCRUM 382b 
*Ivos 363a 
JÁCTARE 509b 

*JÂN 251a 
JOHANNES 381b 
JČK 80а, 106a 

JÜNÍPÉRUS 393a 
КАЕ 1816, 221a, 242b, 325b, 327b, 

328a, 330b, 382b, 469b 
KAK(K)- 240b, 372a 
KALKSTEIN 23b 

КАТ 391b 
KATZE 391b 

*KAWA 271a 
KEGIL 372b 
KERTE 321a 

KETSCHE 231a, 371a 

*KEULA 342b 

KIES 25b, 241a 

KLAKK- 62b 

KLAPP 62a, 68a 
кит 216 

KLIPP- 313a, 320b, 487a 

KLITS 241a 

KLÓPPEL 320b, 487b 
KNIKKER 241а 

KNÔDEL 242b 

KOK- 372a 

KÔLLA 364b 

KÔLPOS 48b 

. KOŠ .243a, 273b, 372a, 469a 
*KOTTA 370b 

KRAHE 332b 
KRAKELBESIE 397a, 415b 

KRAKK- 27b, 207b, 220a, 239b, 321b, 
327b, 333a, 415b 

*KRAPPA 129b, 300b, 345b, 371b 
*KRATTO 300b 

*KRATTÓN 410a, 464b 
*KRAW 216 

*KRAWA 80b, 187b, 423b 
KRICK 243b 

KRIEBELEN 36b, 249a 

KRIEGEN 129b 
KRIKK- 98b, 129a, 220a, 240b 
KRINKELEN 220a 
*KRÓK 36b, 79a, 221b, 321b 
KROKK 286b, 332b, 507b 
*KROTTA 372a 
KRÜFEN 325b 

*KRUKIA 221b 

*KRUMBJAN 188a 

*KRUPPA 129a, 1696 

*KRUsIL 283a, 286b, 289a, 398a, 
399b 

KRUSSIAN 221b, 243a, 332b 

KRUUT 107b 
*KÜKKA 469a 

*LABBA 69b 

LACRIMA 176a 

*LAIDA 512a, 514b 

LANGOBARDUS 286a, 380a 
*LAPPARE 70a 
LARIDUM 320a 

LARIX 366ab 
LAUS 320b 
LAXARE 49b, 314b 

LAXICARE 114а 

LEKKON 69b 
LÉVARE 118a 
LiCIUM 111b 
LIGAMEN 498b 
LIGARE 498b 

LINEA 513b 

LÓNGUS 80b, 381a 

1955 23b 
Louvain 272b 

| *LuGGI 255b, 312b 

MAAI 372a 



MACERIA 112b 

MAGDALENA 272b 

MAGISTER 507b 

MAIUS 421b 

MAKELÂRE 188b, 244a, 287a 

MAKK- 242b, 372b 
MaLBOROUGH 501b 

MALLEUS 286b, 483b 

MALTER 260a 

МАШОМ, MÉLUM 260a 

MALUS 98а 

MANÉRE 79b 

MANUS 355b 

MARASCH 73а 

MARGÍLA 60b 

MARGO 5106 

*MARHSKALK 313a 

MARIA 370a, 494a 
MARINUS 334b 

MARISK 73а, 226a 

*MARKON 122b 

MARM- 334b, 392a 

MARR 60b, 78b 

*MARR- 334a, 370a 
MAS 370a 

MASK- 217b 
MASSA 87а, 106a, 107a 
*MASSICIUS 106a 

MASTICARE 217a 
MATER 168a, 243a 
MATHILDE 370a 
MATTUS 445a 
MATURA 410b, 413a 
MEDULLA 417a 
MEL 243a, 244b 

*MEL- 367a 

*MELATA 258a, 260a 

MÉLIOR 252b 

MERBEL 241а 

MERCATUS 495a 

MERKI 373a 

*MEsPILARIU 341a 

MÉSPILUM 242b, 339a, 342a 

MESSIO 322b 

MÉTA 494b 
METRON 373a 

MIAU- 394a 

MIENIE 461a 

MIN- 391b 

MIÑ- 391b 

MINARE 304b, 474a 
MiRABEL 271b 

MIT- 392a 

MÔLÈRE 49b, 488b 

MOLLIS 68a, 183b, 231b 

MONS 106b, 130a 

MONSTRARE 243a 
*MONTARE 130a, 162b 

MONTICÉLLUS 106b 

MÒRSUS 215a,217a 

MORTARIUM 68a 
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MORUM, *-А 2916, 296b, 410b, 413a, 

416b 
MÜCCARE 215a, 217b, 507a 

MÜFF- 183b 

MUFFEL 231a 

*MUKYARE 79а, 332b 

*MURTHRJAN 147b 
MÜSCA 214b 

MÜscULUS 373b 
MUSTAARD 493b 

SMUTULIO 183b 

MYXA 107a 
NAET 512a, 5146 

*NASÍCARE 3146, 317b 

*NASTILA 247a, 342a 

*NAUDA 1416 

NICOLAUS 176b 

*NIDALE 327b 

*NIDAX 242b 

NIFF- 243a 

NIGER 414a 

NITIDARE 505b 

NODARE 241b, 390b 

*NODEÉLLUS 208a, 210b, 328b 

*NODICARE 146a, 149a, 241b, 395b 

*NODICULUS 208b 

NORBERT 272a 

NUCALIS 208b 
*NÜCARIUS 309b, 377b 

мох 208b, 307b, 377b 
ODOR 202a 

OLCA 85b 
OPERARIUS 473b 

ÖRA 56a, llla 

ORDO 510a, 513a 

os 221b 
ÔVUM 372a 

PAAN 314a 

PANIS 491b 

PANNUS 106a 

PANTEX 75b 

PAPPARE 60b 

PARARE 228b 

PARRÍCUS 386b 

PASCHA 399b, 415b, 445a 

ЖрАЅЅАВЕ 122b, 230b 

PASSUS 122a 

PASTA 80a, 271b 
PASTIO 360b 

PATT- 162b 

PAVIRE 118a 
PAXÍLLUS 122a, 312a, 318a 

PECTEM 371b 

PÉDITUM 226a, 242ab, 261b, 345b, 
351a, 363b, 394b, 446b 

PÉDÜCÜLUS 409b, 410b 

PEKK- 242b, 279b, 345a, 351b, 394a, 
409a, 409b 

*PEKKARE 242a, 345b, 394a, 409a, 

409b 
PÉNDERE 132b 

PEP- 209a, 221b, 301b, 345b, 363b, 
410a 

PÉRDIX 271b 

PÉRSÍCUM, A. *PESCA 280b, 281a 

PÉRTÍCA 317a, 493a 

*PÉRTÜSIARE 114a, 123a, 513a 

PES 1456, 162b, 487b 
PÉTRA 56b, 146b, 207b, 410a 
PETRARIA 264b 

PETRARIUM 96b, 130a 

PETRICUS 146b 
PicARD 439b 

PÍCEA 362b 
*pIKK- 363b, 407a 
*PIKKARE 207b, 287a, 321a, 363b, 

372b, 464b 
PILA 321a 

PÍLARE 114a, 173a, 211b, 212b, 327a, 
332a, 470a, 478a, 479b, 485a, 486a 

PÍLARE 333a 

PÍLLEUM 333a 

PILOSUS 332a 

*pILÜCARE 212b, 332b, 398a, 409b 

PILUS 484b 

*PINNACULUM 62b 

*piNTS 483a, 491a, 504b 

Pinus 361b, 365ab 

PIPINELLA 401b 

*pIPPARE 355b 

PIRARIUM 264b 

PÍRUM, -A 205b, 261b, 264b, 410a 

PISTRIRE 80a 

PisuM 301b, 344b, 409b, 410a, 470a 
PIX 365b 

PLACKEN 69b, 470a 

PLANTARE 454b 

PLANUS 31а 

PLATANUS 430a, 431b 

PLATEA 1146 

PLATÉSSA 31а 

PLATTUS 30b, 61a 

PLICARE 83a, 190a 

PLOCK 106b 
PLOCKEN 332a 

PLOOSCHEN 332a 

PLORARE 444b 
PLUMA 179b, 212b, 212b, 363b, 480a 

*PLÜMBIARE 191b 

POKKEN 314a 
*pÓL 75b 

PÓLLEX 499b 
*POMARIU 260b 

POMP- 232b 

POMUM, A 226a, 255a, 259b, 355b, 
370b 

POPULUS 437b 
POT 6la 
PRAECOQUUM 272b 

PRANDIUM 96b 

PRESBYTER 271a, 275b 

PRIEME 318b 
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PROFUNDUS 48a 

*PRUNEA 273b 

PRUNELLUM 402a 

PRÜNUM, -A 265a, 268a, 274a, 400a, 
401a; 405a 

PÜGNUS 106b 

*PULLIUS 372a 

PULLUS 372a 
PÜLSARE 196a 
PÜLVIS 492b 

PÜNCTA 363a 

*PUPPA ` 107b, 370a 
. PÜTESCERE. 351a, 461b 

POTIDUS ` 351a, 352b 
pÜTŠ 251b, 333b 
QÀQULLA 397a 

QUADRARE 513b 

QUASSARE. 141b; 446b 
*OQUASSIARE- 191b 
QUETSCHE 273a, 275b 

RABIES 52b 
КАСЁМОЅ 296a, 301b, 387a 

RADICINA 153b, 371b 

RADIUS 79b 
RAFFEL 477b 
RAFFEN- 243ab 
RAG- 220b; 240a, 322b 
RAKK- 220a, 240a, 322a 
RAMPA 129b 
RAMUS 93а, 243b, 387b, 421a, 493a, 

509b 
*RAMUSCELLUS 99b, 165b, 287b, 387b 
RAPHANUS. 243b 

RAPINA 93b, 322a 
RAPÓN 129b 
*RASCLARE 220a, 240a 
*RASICARE. 78b, 91b, 109b, 243b 
*RASITORIA 1046 
RASPÓN 87а, 477a 

RATIO 252b 
*RAUBÓN 322a 

RAUS-. 73b 

REGEL 36b, 140b 

REGINA 271b, 275b 

REGINHART 453b 

REGULA 246b 
REIZEN 491b 
ВЕМАМЁВЕ: 322b 
RENGEL 314b, 315a 
REVERSUS .130b 
*RÍCA 42b 
RIGHE. 248b 
RIGIDUS 129b 
RIK- 243b 
КЇРА 34b, 56a, 112a, 138a 

*RIPARIA 38a 

RIVEN 398a 
RIVUS 42a 

*RIVÜSCELLUS 42b 

ROBBE 146a 
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ROBUSTUS 147a 
*ROCCA 137b 

ROK- 137b 

*RONEA 146a, 188b, 215b 

ROPPEN 87b 

*ROSITARE 220a 

ROSMARINUS 453b 

ROTJAN 231b, 483b 

*ROTÜNDIARE 215b 

RÓTÜNDUS 85b, 107a 

RÜBEUS 23a, 293b 

RÜGA 513b 

ROGITUS 147a 

RUIK 1466, 300b 

RÜMEX 92а, 99a, 102a, 109a 

RÜMPERE 1376 

*RÜTARE 314b 

RUTEN 55b 

SABÜCUS, SEU 208b, 454ab, 458a 

SAGËNA 360b 

SAL 446a 

*sALHA 441a, 443a, 445a 

SALÍX 441a, 442b, 444b, 452b 
*SAMBURU 458b 
SANGUÍNARE 480b 

SANK 68b, 78b 

SAPA 188b, 194a, 195b, 480b 
SAPÉRE 244a 

SAPPINUS 361b 

*sAPPUS 361b, 362a, 364a, 367b, 
371b 

*sAUR 390a 
*SCALA 383b 

SCALPÉLLUM 482b 
SCARABAEUS 326b, 383a 

SCEIT 48b 

*scELIVA 221a, 325b, 328a, 330b, 

382b, 469b 
SCHAFFEN 181b 

SCHICK 241a, 301b 

scHup 494b 

SCHLAG 314a 

SCHLINGE 315a 
SCHOCKEN 105a 

SCHOREN 140a 

SCHRABBEN 181b, 326b, 383a 

SCOPA 420a 

SCÓRTEA 172b, 383b, 479b, 482b, 
488b 

*SCÓRTEARE 478a 
*scor 400a 

SECURU 458b 

SÉDÍCARE 314b 

SÉMENTIA 371a, 470a 
SEMINARE 470a 

SEMITA 123a 

SÉNTIRE 202b 

SEPÁRARE 112a, 188b, 5136 

SÉRARE 5016 
SICCARE 188b 

Siccus 1656 

Sichs 314a 

SIERE 149a 

SILVATICUS 279a 

*SKAIDAN 5146, 516 

*sKALA 325a, 330b 

*sKALIVA 221a, 326b 

*SKALJA 25a, 243b, 307b, 309b, 325a. 
330b, 372b, 389b, 487a 

*SKAR 482b 

*SKARFIA 325b 

*SKERIAN 36b 
*sKINA 491a < 

*SKITAN 37a, 176b, 244a 

*sKÔPA 251a 

*5кӧт 402b, 504b, 506b 
*SKRA(DPÓN 3716 
*SKREPAN 212b, 482b 

SLÀKEN 114a 

*sLIDO 342b 

SLIMB 495b, 244b, 321a, 492a 

*SLINGA 319b 

*sLITAN 186b, 480b 

SôL 373b: 

SOLEA 110b, 136b 
SoP 107b, 169b, 506b 
SORBUM 352a 

SORIX 392b 

SORS 460b 

SPASMUS 230b 

SPIEGELHARS 176a 

SPINA 99b, 102a, 242b, 405b, 407a, 
464b, 495b, 504b 

SPINÜLA 363b 

*gpissia 86b 
sPíssus 86b 

*sPÓLA 461b 
SPOLIARE 179b 
SPRENKEL 313a, 321a, 495b, 501b 

SPRITZEN 460b 

*sTAL 106b 
*sTALO 510b 

*sSTAMPÓN 4606 
*STANTICARE 79b, 492a 

STAPEL 318a, 493a, 494b, 510b 

STEEL 318a, 493a 
STERILIS 318a 

STÉRNÉRE 381a 

STIEL 318a 
STIEP 171b, 318a 

*STIKKAN 312a, 363b, 442b, 470b 

STÍMÜLUS 451b 

STIPEL 318a 

*sTOK 1036, 158a, 470b; 494b, 509b 
STOKEN 104a 

STRATA 118а 

*STRÍKAN 313a, 321a 

STRITZEN 221a, 460b 

*sTRUNT 176b 

STRUUC 104a, 158b, 221a 
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STUPPA 390b 

sÜüBSIDÉRE 55b 

SÜDARE 45b 

SUMMUS 169b 
SUOHA 136b 

SUQUTRI 324b 

*sÜüR 225b, 261b 
SÜRGÉRE 43a, 45b, 192b 

SAKA (ar) 220b 
TABIR 286a 

TAIKNS 87a 

TAKK- 386b 

TALIARE 107a, 473a, 477b 

*TANNO- 488a 

TAPP- 313b 

*TAs 106b 
*TEMPESTA 252b 

TÉNUIS 504b 

TERMEN 127b 

TÉRRA 96b, 135a 

TERREUS 137a 

TÉSTA 107b, 149b, 506a 

*THAHI 78b 

THORP 85b, 104b, 107a, 300a, 386a 

*THREOSK 93b 

*THÜTA 219b 
THYÍA 363a 

THYRSUS 215a, 217b, 219a 

TIKK- 312a 

TILIA 186b, 435a 
*TiLiOLU 435a 

Tirio 220a 

*TITTA 243b 

TOKK- 104a, 386a 
*тор 104b, 107a, 169a, 85a 
*TOPF 85а, 105b, 106a, 220b 

TORNARE 49b, 144a, 219a, 312b 

TORQUERE 219ab, 423b 
TORQUES 106a, 188a, 219b, 423b 

TÓRTA 243a 

TORTILIS 219b 
TÓRUS 219a 

"TRACTIARE 513b 

TRACTUS 130b, 513b 

TRADUX 85а, 104a, 287a, 298b, 299b, 
345b, 351b, 385b 

*TRAGINARE 1496 

TRAIECTORIUM 50b 

TRAK- 386b 
TRANSVERSUS 124a 
TRAUBE 300a 

TRÉMÜLAT 44la 

TRÉMÜLUS 440a 

TRIBÜLARE 249b, 314a 

TRICHILA 387b 
*TRINIÍCARE 513b 
TRÍPES 387b 

TRIUMPHUS 303b 

TRÖJA 273a 

TROTT- 460a 

TRÜBE 300a, 386a 

TRÜNCARE 221b, 505a 

TRÜNCEUS 162a 

TRÜNCUS 162a 

TSCHARGGEN 220b 

TSCHUPP 388b 

*TSÜKKA 89b, 105a, 110b, 157b, 371a 
TSAF- 72b, 331a 

TSAK 72b, 220a, 241a, 386b 
TŠIF- 72b 

TSikk- 301b 

ТҘІР- 346a 

TŠUL- 272a 
TSUPP 104b, 169a 

TUMB- 248b 

*TUMÓN 248b 

TÜNNA 221b, 286a 

"TURBA 221a, 327b 

TÜRBO 49b 

*TURSUS 217b 

TÜSCUS 104а 

*TWAHLIA 507a 

ÜLMUS 433b 

ÜMBRA 91b 

VACCA 79b 

VACUUS 96b 

VAGINA 308a, 360b 

VAGUS 113b 

VALERE 447a 

VALLICÜLA 29a 

VALLIS. 37a, 132b 

VANNUS 190b 

VANUS 96b, 432b 

VARICARE 124b, 145b 
VASTARE 233b 
VERVEX 372a, 392b 
vix 116b, 120b, 123b, 124b, 143a 
VIBRARE 98а, 123b, 478b 

VINDA 190b 

VINEA 298a 

viNUM 227b 

ViRGA 190a, 315a 

VIRGELLA 176a 

viRÍDIis 226a, 242a, 325a 
VISSIRE 165b, 226a 

VITELLUS 183b, 494b 

VIVARIUM 61b 

*vócirus 113b 

VOLARE 252a 

VOLVÉRE 221b 

*vOLVÍTARE 87a 

VOOKAK 230b 

*WABERO- 452b 

WAGEN 36a 

*WAIDA 2416, 308a 

*WAIKJAN 79b 

*WALA HLAUPAN 252a 

*WALU 311b, 317ab 
*WARDÓN 327a, 383b, 495a 
WARI-SKAPI 98a 
*WASKÓN 60b 

#*WASTIL 320a 

WATS- 72b 

*WEERBOK 261a 

*WEIBJAN 478a 
WERFHOUT 4526 

WERKHOUT 447a 

*WERPJAN 110а 

WESTFALEN 307b 

*WIDUHOPPA 464b 

*WiHSILA 279b 

*wROK 319a 

*WROKKÔN 312b, 319a 

ZABBELN 147a 

ZONK,-E 68a 

ZWAAR 390a 

MOTS D'ORIGINE INCONNUE OU INCERTAINE 
(entre crochets dans les cas oà un classement est proposé; avec * dans le cas de simples hypothèses) 

21, 7a averse 312a 

[21, 18a ravin 34a] 
[21, 20a abime, gouffre, précipice 54b] 
21, 27ab mare, flaque d'eau 60b 
21, 34a caillou 240b 
21, 37b schiste 24b 
[21, 47a tige 219b] 
[21, 49a fleur 372b] 

[21, 50ab trochet 386a]* 
[21, 57b ereux 181b] 

21, 58a souche 371a 
[21, 58a souche 509a] 
21, 61b écorce 327a 
[21, 63a forét 322a] 
[21, 66a faine 360b] 
[21, 68a osier 452b]* 

21, 68b sorbier 345b, 351a 
[21, 71b cóne de pin ou de sapin 370b] 
[21, 71b. cône de pin ou de sapin 371a] 
[21, 72a aiguilles de sapin 363a]* 
[21, 75a trognon de fruit 220b]* 
[21, 84b-85a prunier, prune 271a]* 
[21, 89b chátaignier, chátaigne 337b, 

415a] 
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[21, 92b broussailles 104b] 
[21, 93b-94a framboise, framboisier 

291b, 295b] 
[21. 96a airelle 397b]* 
21, 96a airelle 399b 
[21, 99a hièble 461b]* 
(21, 100a cenelle 410b] 
[21, 123a épinard 445a]* 
21, 131a fève 386a 
21, 132b cosse, gousse 470a 

21, 134b gousse 326a 
[21, 288b chétif 220a] 
[21, 384b battre 332a] 
21, 391b agiter un liquide 312a 
[22/1, 20b grincheux; maussade; har- 

gneux 510b] 
[22/1, 89a maladroit 510b] 
[22/11, 56b troupeau 85b]* 
[22/1I, 71b raisin, grappe 300b] 
[22/11, 80b élaguer 322a] 
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[22/11, 81b perche 317b] 
22/1, 87a bâton 320a 
[22/11, 88b couper 322a] 
[23, 168a creux 509a] 

[23, 171b percer 509a] 
[23, 216b mai fait 510b] 
23, 27a table 25b 
23, 86b patauger 70a 
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